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I. INTRODUCTION 

Le pr,:ent rapport .onstitue un rtsumd des activits raliswes dans le cadre du contrat institutiotnel 
(Contrat USAID N.696- 0126-C-O0-7777-00) du Projet des Enquates Agricoles et Analyse des 
politi(t:es Economiques du Secteur Rural (ASPAP) de I'USAID , partir du ler aoit 1987, date de 
d6marrage du Projet, jusqu'au 30 septembre 1992, date marquant la fin de I'assi:t:mnce du Pojet 
(PACD). 

Dtveloppement Alternatives, Inc. (DAI), contractant institutionnel pour I'ASPAP, et son principal 
sous-traitant, l'Universit d'Etat du Michigan (MSU) se sont charges des volets assist:,nce tec:ique 
et formation du Projet. Ainsi, cc rapport va se concentrr essentiellement sur la misc .,n oeuvr, des 
volets assistance technique et formation dans le cadre du contrat ASPAP/DAI. De p! -s, il pr-'scnte 
un resume de la situation tinale des relalisations du Projet ASPAP ainsi qu'une fliscussioa, des 
problimes relatifk . I'ex6cution du Projet. Ce rapport ne reprend pas de manicre dir,cte les autres 
activits de I'ASPAP financ6es en dehors du Contrat ASPAP/DAI, telles que la fourniture 
d'L quipements et le financement des dpenses en monnaie locale, qui ont t6 g5res directement par 
I'USAID/RWANDA. 

II. OBJECTIFS DE L'ASPAP ET IIISTORIQUE 

Le Projet Enqutes Agricoles et Analyse des Politiques Economiques du Secteur Rural reprdsente Ih 
deuxitme phase du soutien financier et tedhnique fourni par I'USAID pour la collecte et I'analyse de 
donn6es agricoles et rurales au Rwanda. Le Projet a mis en place une base de donates solide 
s'appuyant sur un Ochantillon tOtablie par le Projet pr6cddent, le Projet d'Enqu.te et d'Analyse 
Agricole (ASAP), qui s'est 6tendu de mai 1981 Aseptembre 1987. L'ASPAP devait se distinguer de 
son pr6dcesseur I'ASAP en mettant tin accent particulier sur l'analyse de politiques et en veillant A 
cc que les rsultats des ericu.tes fassent l'objet de ddhats d'ordre politique. 

L'objectifde I'ASPAP tel que d6fini dans I'Accord Cadre du Projet (Pro-Ag) dtait ainsi libelld: 
amdliorer la formulation des politiques Llconomiclucs du secteur rural en ameliorant la qualit6 et on 
augmentant la quantit, des informations . partir desquelles les politiques sont formuldes et en 
renforqant les institutions charg6es de disponibiliser ces informations." Le Projet devait oeuvrer dans 
trois Minist~res qui jouaient un r6le pr6pondrant dang la formulation des politiques du domaine 
agricole et rural, savoir le Minist~re de I'Agriculture, de l'Elevage et des Forets (MINAGRI), le 
Ministtre du Plan (MINIPLAN) et le Minist're des Finances et de I'Economie (MINIFINECO). 

Scion le Pro-Ag, les ressources du Projet devaient etre r6parties parmi les trois Ministre en 'ue 
d'atteindre les objectifs ci-aprts : 

1. 	 Personnel rvandais form6 en matinre de collecte et d'analyse de donnes, capable d'effectuer des 
enquttes 	rapides sur d'importants problmes de politiques et pri.senter les rdsultats de mani~re 

permettre aux dtcideurs d'dvaluer l'impact de leurs d6cisions; 

2. 	 Capacit6 de rualiser rapidement des analyses et des publications sur base d'enquetes pdriodiques 
et d'dtudes sp~ciales, r6pondant aux questions et aux besoins d'informations des d6cideurs de 
politiques; et 

3. 	 Capacitt du SESA (actuellement DSA, Division des Statistiques Agricoles) de fournir des 
services de consultation experts aux utilisateurs des donnes et aux autres services de statistiques 
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du Gouvernemeit Rwandais sur I'6laboration d'enquates, les techniques d'dchantillonnage et sur 
le traitement et l'analyse de donntes.1 

Le contrat institutionnel a ajoutt deux objectifs suppl~mentaires au Projet (inscrits dgalement dans le 
Document du Projet (P1) : 

4. 	 Une base intdgr~e de donndes dtahlie et soutenable pouvant atre utilisde pour effectuer des 
analyses dconomiques du secteur rural l'intention des ddcideurs de politiques; et 

5. 	 Une seconde Enquete Nationale Agricole (en 1989, apr~s le recensement de la population) basde 
sur la technique d'dchantillon rtgional au cas ob ceci s'avdrait plus rdalisable que le syst~me de 
listes qui seraient actualisdes Apartir des rdsultats du recensement. 

Darts le cadre des activits de routine du Projet, une enqute a dtd men~e annuellement sur la 
production agricole, la superficie cultiv~e et les rendements. Etant donn6 qu'il ,tait possible
d'extrapoler les r~sultats de ces enquetes au niveau tant pr~fectoral que national, le 5me objectif du
Projet a 6td considdrd comme discutable. La preuve est qu'il n'a dt6 trouvd nulle part dans tous les 
Rapports sur l'Exdcution du Projet (PIR). 

En plus des rdalisations attendues du Projet, les conditions suivantes ont ,t6 acceptdes par les parties
prenantes au Pro-Ag comme crit~res grace auxquels la rdussite du Projet pouvait etre tdvalude 
(Situation au Terme du Projet-EOPS). Autrement dit, la PACD, il devrait y avoir 

1. 	 De meilleures politiques agricoles et interventions du Projet; 

2. 	 Une demande accrue d'informations et d'analyses sur l'dconomie rurale de la part des ddcideurs 
de politiques; 

3. 	 Un rOle plus important du MINAGRI dans la formulation des politiques agricoles; 

4. 	 Une reconnaissance accrue des Services participant au Projet de leur propre capacit6 de rpondre 
aux besoins des ddcideurs de politiques; 

5. 	 Une meilleure collaboration entre les diffrents services s'occupant de l'analyse et de ia 
formulation de politiques pour le secteur rural; 

6. 	 Un dialogue continu entre les professionnels des Services participant au Projet et les membres 
du personnel technique du Comitd Interministriel de Coordination pour le Dtveloppement et la 
Sant en milieu rural et des autres CIC concerns; et 

7. 	 Un dialogue mieux informd sur les politiques entre le Gouvernement Rwandais et I'USAID basd 
sur des informations issues des dtudes parraindes par le Projet. 

I Toute r6f~rence historique au SESA dans ce document sera prsent~e comme 
SESA/DSA pour ne pas embrouiller le lecteur qui n'est au courant que de 
l'appelation DSA. 
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Ill. PRINCIPALES REALISATIONS DU PROJET 

L'valuation do mi-parcours s'est prononcd satisfait du Projet, et I'Nvaluation finale a con:clu que I 
Projet avait atteint son terme avec succ~s. Ces observations concernent principalement activit& 
do I'ASPAP Ala Division des Statistiques Agricoles (DSA, ex-SESA) du Ministare do 1'A'griculture 
et de I'Elevage o6 so trouvait le Bureau du Projet et qui a bndfici6 de la majeure partie de 
l'assistance financi~re et technique do I'USAID. Les activitis du Projet au Minist-re du Plan et 
Minist0re des Finances et de I'Economie ont moins rdussi et se sont plus dloign s des principaux 
objectifs du Projet. 

Grace h I'assistance du Projet, une importante base de donndes z-ricoles a dt 6tablie et soutenue, et 
d'importantes dtudes sp6ciales en rapport avec les revenus et les d6penses des mnages et avc,: de 
nombreux sous-secteurs agricoles ont dtd effectudes. Celles-ci ont fourni aux d~cideurs do politijues 
les informations sur lesquelles ils l, luvaient baser les changements de politiques et les nouvelles 
interventions. En outre, il a dto, cr&6 un service capable de produire des donndes statistiques de grande 
valour et orient"es vers les politiques, de transmettre ces informations A d'autres servicci du 
Gouvernenient Rwandais, et d'aider le Gouvernement bien conduire l'dconomie durant cette l),iode 
difficile d'ajustement structurel. 

A. Donmines d'Activit(C 

Les activit~s du Projet ASPAP devaient se ddrouler dans trois services du Gouvernement Rwandais: 
le Services des Enquites et Statistiques Agricoles (SESA) du MINAGRI, la Division des Enqu0tes 
(DE) de la Direction GdnLrale de la Statistique (DGS) du MINIPLAN et la Direction Gtndrale de 
I'Economie (DGE) du MINIFINECO. 

I. SESA/DSA 

Au SESA, le Projet devait fournir de I'assistance pour la rdalisation d'enquetes agricoles ptriodiques 
et d'6tudes sptciales en rapport avec les politiques. C'est dgalement A partir du SESA que la 
coordination des activitL's du Projet ,ttait effectude. Par suite, le SESA a dt6 idlevd au grade do 
Division, travaillant sous la supervision directe du Secrtariat Gdndral du Minist~re de l'Agriculture 
et a pris le nor de Division des Statistiques Agricoles (DSA). 

L'assistance technique au SESA/DSA A travers le contrat institutionnel devait s'd1ever Ai136 
personnes-mois (pm) au total , soit 120 pm d'ATLD et 16 pm d'ATCD. II avait dgalement 6t6 prdvu 
4 Dipl~mes de Maitrise pour la formation de longue durde et 12 pm de formation de courte durde. 
11dtait clair, d s le d6part, que C'est au SESA/DSA que I'USAID placerait le plus d'investissement 
en mati~re de ddveloppement institutionnel. 

Apr~s des rdvisions basdses sur la constatation qu'il s'avdrait n~cessaire de proc6der A des 
modifications dans les niveaux des ATCD et des ATLD, les prestationi finales en matire d'AT en 
faveur du SESA/DSA se sont dlevdes A149/pm, soit 86 pm d'ATLD et 60 pm d'ATCD. En outre, 
le SESA/DSA a envoyd 4 candidats au DiplOme de Maitrise pour une formation de longue dure.e 
totalisant 96 pm. Aussi, la formation de courte durde qui a totalis6 99 pm en faveur de ]a DSA se 
situait loin au-dessus des 15 pm qui avaient ddj. dt. revus A]a hausse dans le Document du Projet. 
11sied de signaler dgalement que les 8 vdhicules de la DSA reprdsentaient plus de la moitid des 
vdhicules achetds par le Projet, et que 31 motocyclettes ont 6t achet~es pour la supervision des 
enquOtes et pour 1'Nquipe mobile chargde des dtudes spdciales, A la place des 20 motocyclettes qui 
avaient dtd initialement pr(vues. 
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2. MINIPLAN
 

Au MINIPLAN, le Projet devait dpauler ]a Division des Enqutes de la DGS dans I'analyse des 
donn~es issus de I'Enquete Nationale sur le Budget et la Consommation des Mdnages (ENBC), et 
l'intdgration de celles-ci dans celles issues de i'Enquete Nationale Agricole. Le Projet avait prdvu de 
mener des enquetes sur les entreprises, sur le secteur informel non-agricole et sur l'emploi. Les 
prestations du contrat institutionnel devaient s'dlever un total de 48 pm d'assistance technique, soit 
36 pm d'ATLD et 12 pm d'ATCD. Les prdvisions faisaient dtat de 2 Diplomes de Maltrise pour la 
formation de longue durde et de 15 pm de formation de courte durde. I1dtait 6galement prtvu que
I'ATLD au MINIPLAN toucherait Asa fin durant la quatri~me annie du Projet. 

Pour diverses raisons, y compris la difficultd d'analyser I?sdrie des donnes ENBC et les 
changements continuels au sein du personnel homologue local, les activit~s du Projet au MINIPLAN 
se sont enlisdes dans l'analyse des donn6es ENBC. Ainsi, de septembre 1987 Amars 1991, I'AT a 
travailld presque exclusivement sur le nettoyage, la tabulation et lapublication des rdsultats de 
I'ENBC. Apr~s rdvision du niveau de I'ATCD, les prestations finales de I'AT en faveur du 
MINIPLAN 6taient de l'ordre de 45 pm, soit 36 pm d'ATLD et 19 pm d'ATCD. 

Deux fonctionnaires du MINIPLAN ont btndficid d'une formation de niveau de Maltrise reprdsentant 
48 pm, et 39.6 pm de formation de courte durde ont dtd fournis Alaplace des 35 pm initialement 
prdvus. De plus, le MINIPLAN a requ 6 vWhicules au lieu de 4 pr.vus dans laprogrammation initiale. 

3. MINIFINECO 

Au MINIFINECO, Ic Projet devait apporter son soutien au Ddpartement des Politiques Sectorielles 
(DPS) de laDirection Gdndrale de laPolitique Economique (DGPE) pour effectucr des 6tudes de 
politiques et pour affiner le module sectoriel de 1'dconomie. Le Document du P 'ojet avait prtdvu 12 
pm d'ATLD et 12 pm (I'ATCD pour un total de 2 l)ersonnes-ann®ce. J'assistance technique en faveur 
du MINIFINECO. Cependant, au moment de l'd1aboration du Pro-Ag et du contrat institutionnel, il 
n'a &6 question que de 12 pm d'ATCD, sans lamoindre allusion I'ATLD. II avait meme dtd 
proposd dans le PP que 'AT au MINIFINECO soit partag~e avec leMINIPLAN. II avait idgalement 
6ttprtvu 2 Dipl~mes de Maitrise et20 pm de formation de courte durde. 

Les activitds du Projet au MINIFINECO se sont poursuivies seulement jusqu'en mars 1989, date A 
laquelle le service du MINIFINECO avec lequel le Projet travaillait a dtd transfdrd au MINIPLAN. 
Douze pm d'ATCD ont t6 accord~s au MINIFINECO pour mener une dtude unique sur les CoOt 
Rdcurrent Communaux et la capacitd d'auto-financement des Communes. En aoOt 1989, 1.service 
de I'ex-MINIFINECO qui b6ndficiait du soutien de I'ASPAP et qui oeuvrait alors au MINIPLAN 
avait ddj ddpass6 son budget, et toutes les activit~s du Projet, exceptde la formation de longue et de 
courte durde, ont t6 arretdes. Pour une 6tude, le MINIFINECO avait b6ndfici, de 2 programmes de 
formation de longue durde de niveau de Maltrise, 23 pm de formation de courte durde, 2 vdhicules 
et d'un dquipement informatique d'une valeur de 18.000 $. 

Ceci comprend quelques ATCD consacrfes aux activit6s t 1'ex-MINIFINECO 
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B. Prestations du Contractant --ATLD, ATCD, Formation de LD, Formation de CO 

1. Assistance Technine 

Le contrat institutionnel avec Ddveloppernent Alternatives, Inc., premier contractant, sptcifiait la 
nature, la quantit6 et la destination des services et Wl1ments que devait fournir le Contractant. D'une 
manire plus spcifique, I'assistance technique de courte et de longue dur6e (ATCD, ATLD) devait 
dpauler les services participant au Projet dans la rdalisation des activitds pr6vues et ]a fournziture de 
la formation requise et des dquipements necessaires pour am61iorer leur capacit6 d'effectuer des tudes 
et des analyses ayant des implications str les politiques dconomiques. 

a. Fourniture de I'AT pr6vue 

L'assistance technique de longue durce devait comprendre un Economiste Agricole devant oeuvrer 
au SESA/DSA pour Lne durde de 4 ans (dur~e de vie du Projet 4 1'Npoque). Cet AT devait 
essentiellement Lpauler la division d'analyse du SESA/DSA par la formation sur le tas des 
homologues rwandais. I1a t6 proposd qu'une assistance de cc genre soit 6galement accord.e atux 
deux autres services participant au Projet. 

De plus, I'Economiste Agricole oeuvrant au SESA/DSA devait aussi fournir de l'assistance tous les 
services participant a, Projet--SESA/DSA, MINIPLAN et MINIFINECO-- dans 1'd1ahoration des 
plans de travail et l'organisation d'enquftes, des tudes de politiques et des stminaires ainsi que des 
travaux en ateliers. L'Economiste Agricole devait 6galement 6pauler le Groiipe Technique du Projet 
(GTP), regroupant les responsables des services participant au Projet et le Gestionnaire du Projet 
(Project Manager) de I'USAID, dans I'Ll1ahoration des termes de r~f6rence et I'exdcutions des travaux 
logistiques pour I'assistance technique de courte durde (cfr TDR en Annexe A). 

Un Economiste devait, en outre, acre affect6 a', MINIPLAN en tant qu'ATLD pour lne duroe de 3 
ans, et travailler en mime temps avec le personnel analyste du MINIFINECO. D'une mani re 
g6ndrale, cet AT devait fournir de I'assistance dans l'organisation des travaux en ateliers et des 
st~minaires pr6sentant les r6sultats des 6tudes finances par I'ASPAP, dans Ia planification et 
l'extcution des enquftes et des etudes de politiques. Ce conseiller devait galement contribuer A 
1'dlaboration des plans de travail annuels et aider le GTP . r6diger les termes de r6f~rence pour 
l'assistance technique de courte durde (cfr TDR en Annexe A). 

Aucun chef d'dquipe n'a Ltd nomm6 dans la mesure oi il avait tt retenu que "... toute l'assistance 
technique sera supervise et coordonn6e par les services participant au Projet et le GTP"(cfr Contrat 
Institutionnel, p. 14). Un membre de l'quipe des ATLD devait etre nomm6 Repr6sentant du 
contractant afin qu'il s'occupe des affaires relatives au contrat et des caches administratives, travail 
qui dtait supposd relativement mineur. 

Un contrat a &L' signt pour 62 mois d'assistance technique de courte duroe (ATCD) dont 42 
comprendraient les visites r~currentes d'un programmeur informaticien (18 pm), d'un sp6cialiste en 
Sciences Sociales (12 pm) et d'un statisticien et spdcialiste d'enqu~tes (12 pm). II dtait pr.vu que le 
programmeur et le spdcialiste en Sciences Sociales travaillent essentiellement au SESA/DSA, mais 
qu'ils allaient 6g-aement dispenser one formation sur le tas aux agents des services de saisie et 
d'analyse du MINIPLAN et du MINIFINECO. Le statisticien et spt~cialiste d'enquetes devait, quant 
? lui, fournir ses services aux trois Minist~res selon les besoins tel que sp~cifid dans les plans de 
travail annuels. Les 20 pm restant pour I'ATCD devaient etre programm6s selon les besoins et 
consacrds principalement aux 6tudes speciales et Ala formation. 
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Pendant toute la duroe du Projet, sept amendements ont t effectuds sur le contrat, le budget et/ou
le niveau des efforts (LOE). Lorsque les prestations effectivement accord~es en matire d'AT et la 
Formation seront prsentdles, elles seront en quelque sorte compares aux niveaux initialement prdvus
dans le contrat, le Pro-Ag et le PP, mais surtout aux quantitds rdvisdes et contractuellement 
contraignantes. 

b. AT effectivement fournie 

Comme le Tableau I l'indique, le Dr.Gregory Lassiter, I'Economiste Agricole, devenu 
automatiquement chef d'6quipe, est arrivd en septembre 1987 en tant que premier ATLD du Projet.
L'ATLD du MINIPLAN, l'Economiste Dr. James Ansoanuur, est arriv6 en novembre 1988 pour
entreprendre un travail d'une durde de 36 mois au MINIPLAN Ousqu'A ]a fermeture de 
I'ASPAP/MINIPLAN) et de 10.2 mois en tant qu'Economdtricien de la DSA. L'Analyste de 
Politiques, le Dr. David Tardif-Douglin, est arriv6 en mars 1991 pour tn voyage qui s'est transform6 
en un s~jour de 20.8 mois. Au cours des 6 derniers mois de son sjour, I'Analyste de Politiques est 
devenu chef d'dquipe et Repr6sentant du Contractant cons cutivement au dpart, en avril 1992, de 
I'ancien Reprdsentant du Contractant, le Dr.Gregory Lassiter.
 
Table I
 

ASSISTANC2 TECHNIQUII CONTRAT CONTR. PRMST. CALINI)I I:.R 
PRF.STATIONS I'.FFF.C'rlVi.S INITIAl. REVISH. I.'.FFEC. 

PAR RAPI'ORT AUX 9187-81889188-81899/89-8/90 9/90- 9/91. 
PREVISIONS 8/91 9/92 

TOTAL DMSAT FOURNIES 146 pm 214.3 pm 213.2 pm 

ATLD: 84 121.3 122.4 IIIII IIIII IIIII IIIhl IIIII 

Iconomiste Ag., Lassitcr 48 56.0 55.2 ........
 

lkonotnistc, Ans nuur 36 46.3 46.2 ........ ......... .. . .. . 
Au MINIPILAN 36 36.0 36.0 ................
 
A I DSA 
 10.3 10.2 

AnalystedePolitiques,
 
Tardif-nouglin 
 19.0 20.8 

ATCD: 62 93.0 90.8 IIIIIIIII1IIIIIIIIIIW/IIIIIIIIIII IIIIIIIII 

Spdcialist d'jinq. (MISUsic) 12 13.2 13.5 ...............
 

Progranrncur Informaticien 18 9.5 7.8 ..... 

Spc. en Sciences Sociales 12 20.0 9.9 .. . . . 

AutrcsATCD: 20 60.3 59.6
 
DAI 
 7 47.4 43.5
 
sous-contfat
(s/c) MSU 13 12.9 16.1 

La zone grisd reprscnte ]a pdriode dc troubles civilea ct d'instabilild politique consdcutivc h I'invasion rebclle d'octobcr 
1990 ct & I guerr prolongde sur Ia fronti:re nord du pays. 

De septembre 1987 Ii septembre 1992, 122.4 pm (10.2 personnes-anndes) d'ATLD ont dtd fournis 
par le contractant institutionnel, soit 146% de I'ATLD prdvue dans le contrat initial et 101% du 
montant rdvisd (cfr Amendement N*.7). 
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L'arrivtc des ATCD a ddbutd au cours de 5 premieres semaines du Projet et s'est pouoSIiviejusqu',
la dernire semaine. A [a date marquant la fin du Projet (PACD), 90.8 pm d'ATC!) avaLent t,6 
fournis, soit directement par le Contractant (61.2 pm), soit par l'Universitd d'Etat du Michigan,
principal sous-traitant pour le Projet (29.6 pm). En plus des ATCD rucurrents, , savoi: le Spjcialiste 
d'Enqutes, le Dr Dan Clay (13.5 pin), le programmeur informaticien, Mr Jim Otto (7.8 pm) et le 
Spccialiste en Sciences Sociales, le Dr Tom Zalla (9.9 pm), qui dtaient les d1fments-cl.s de I'AT, 
59.6 pm d'ATCD en rapport direct avec les 6tudes sp ciales et/ou la forration stir pl,: :e ont 6t6 
fournis. Ainsi, la date marquant la fin du Projet, celui-ci avait fourni 146% de I'ATCD figurant 
dans le contrat initial, soit 98% du montant rdvisd (cfr Annexe B pour les dates et type d'ATCD 
fournie). 

2. Formation 

Ds le d6but, la formation a tdt6 consid~rde comme 616ment important du Projet et comprenait ]a 
formation institutionnelle de longue et de courte durde ansi qu'une formation sur place par les 
assistants techniques. Un accent particulier a W mis sur la formation dans tous les documents du 
Projet (PP, Pro-Ag, Contrat Institutionnel) et, d'apres le Document du Projet, elle devait bdneficier 
de 12% du budget allou, au Projet par I'USAID/Rwanda. C'est partiellement bicause Lie l'insistance 
de L'USAID/Rwanda qu'une clause a dt6 introduite dans le Pro-Ag obligeant les services du 
Gouvernement Rwandais participant au Projet de fournir do personnel homologue devant travailler 
et apprendre auprbs des assistants techniques. 

a. Prestations prdvues 

Le Document du Projet faisait dtat d'un plan de formation de longue duroe comprenant 8programmes 
de Maitrise dont 4 pour le SESA/DSA et 4 autres Apartager I6quitablement entre le MINIPLAN et 
le MINIFINECO. La formation de longue durde pour le SESA/DSA devait comprendre des Dipl6mes 
de Maltrise en Economi, Agricole, en Statistiques et en Informatique. Pour le MINIPLAN, la 
formation de longue durde consistait en 2 DiplOmes de Maltrise en Economic et en Traitement de 
Donn6es. En cc qtui concerne le MINIFINECO, la formation de longue durde devait assurer son 
personnel 2 DiplOmes de Maitrise en Economic. Cependant, le contrat institutionnel a, en quelque 
sorte, modifiel ces prdvisions en proposant pour le SESA/DSA 2 spdcialistes en Sciences Sociales 
(Economiste Agricole ou spdcialiste en Sociologie Rurale), I programmeur informaticien et I 
statisticien sp6cialiste en dlaboration d'enqu~tes. II a 6galement modifid les prdvisions pour le 
MINIPLAN (I programmeur informaticien et 1Economiste ou Statisticien) et le MINIFINECO (1 
Statisticien, 1Economiste). 

Selon le Pro-Ag, le programme de formation de courte durde devait, quant lui, fournir 50 pm de 
formation t l',tranger et au Rwanda au personnel des trois services participant au Projet. Qtinze 
personnes-mois devaient tre fournis au SESA/DSA dans les domaines de statistiques et m~thodes 
d'enqutes, d'analyse de politiques et de gestion, tandis que quinze autres personnes-mois devaient 
Ltre attribus au MINIPLAN dans les domaines de mdthodes de recherches, de statistiques et de 
gestion. Le MINIFINECO, quant t lui, devrait benidficier de 20 pm de tormation de coirte 
d'orientation similaire aux Etats-Unis et au Rwanda. Le Contrat Institutionnel prdcisait que 25 pm de 
formation de courte durtde seraient ex6cutds Al'tranger. 

b. Prestations effectivement fournies 

Le Contractant a subdd1dgu la totalit6 du volet formation de longue durde Ason principal sous
traitant, l'Universit6 d'Etat de Michigan (MSU). Celle-ci a gdr6 les 8 programmes de formation de 
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longue durde pendant toute ladurde du Projet, AI'exception d'un programme de formation qui a dtd 
g6r, directement par I'USAID/Rwanda, parce qu'il ne figurait pas sur le budget du Projet. 

Le Tableau 2 montre que tous les programmes de formation de longue dur e ont &6 exdcut~s et que
les participants ont regagn le Rwanda pour reprendre leurs postes, bien que brievement pour certains 
cas, la seule exception particuli~re d'un candidat du SESA/DSA qui n'est pas rentr, et qui a prdfdr 
chercher un asile politique. 
Table 11
 

CALENDRIER 
PRFSTATION I.N CONTRAT CONTR. PRIST. 

MATIIRE )EFORMATION INITIAL. RFVISE 1:1F;1'. 9/97- 9188. 9/89- 9/90- 9/91
8188 8189 8/90 8/91 9/92 

TOTAIJTtME l.A FOIRIMAT. 242 pm 242 pm 331.2 pm 

FORM. DI1LONGUEI'DtURE[".: 192 192 192.0 

DSA." 96 96 10. IIIII IIIII IIIII 11111 IIII 

RWAMASIRAIIO, IS. ECAO 

KAMIPAYANA, IS.SOCR 

NGARAMII, MS. FCAO 

NGIRUMVAMI, IS, 'CAO 

HINPLAN: 

MUNYANIZA, NIS,STAT 

NSENGIANA,ISI'C.BIUCEN 

IX.AINIFINECO: 

UWIZEYE,MS. .CON 

MIJGCMrRA. NS. 1CON 

FORM. DE COIRTE I)1/RI"I!: 

DONT,A L'EIANG'R: 

SHINGIRO, ISPC,IJUCF.N 

MUDACUMURA, .. . 

STAFF ASPAP (4) 

MII INOABIRI, IS'C 

IBAGIRANMINSHt, I'T. 

RWAMASIRAIIO, 3IARV 

NGIRUMWAMI, FAO 

NG/NDAHAYO, CRED 

NOF.NDAHAYO, C'RDI 

AUTRI! FORM. DIECD 

. 

................... 35 .... ....... 

................... 24 

.................... 24* 

................. 24 . . 

48 48 33 I II/III//I/IIIIIIIIIII 

.......... ....... 29 

.................... 24 

48 48 

................... 


. ......... ..........
 

50 50 

23 25 

................. 


. ................. 


.......... ....... 


.......... ....... 


................... 


....................... 


.........
................. 


.. ................. 


.......... ......... 


.................... 


33 / IIIIIIIIIIIIIIIII/II/II 

29 . 

24 

139.2 

59.7 M %\\\\ \M\%\\ \\ 

15.0 

14.0 

9.1 

15.0 

2.3 

1.1 

0.4 

0.1 

2.3 

0.4 

La zonc grisd mpr~scntc Iapdriode de troublccivilcs etd'instabilitd politiquc consdcutive Al'invasion rcbclle d'octobrc 1990 
eth Is gucnc pmlongde sur Ia fronibrc nord du pays. 

Des 8 participants qui ont b6ndficid d'une formation de longue duroe sur financement de I'ASPAP, 
3 travaillent actuellement A la DSA, et un seul parmi eux (Thdobald KAMPAYANA, Maitrise en 
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Sociologic Rural, MSU, 1990) est rentrd depuis plus d'unc annde. Samuel MUNYANEZA, M:aitrise 
en Statistiques, MSU, 1992, s'est montrd tr~s utile dans la selection du nouvel dchantillon trichinal, 
bien qu'il ne se trouve Ala DSA que depuis janvier 1992. Jean Lonard NGIRUMIWAMI, M:irise 
en Economic Agricole, MSU, 1992, est rentr quelques jours avant la date d'expiration de 1'A: AP. 
I1pourra contribuer au renforcement dc la capacitt anaiytique de la DSA durant Ia prochaint. -,ase 
du Projet qui sera financd par I'USAID. L'ancien Directeur du SESA/DSA, Serge RWAMASIR.' ,30, 
Maltrise en Economic Agricole, MSU, 1990, est parti en Mai 1992 pour travailler it l'UN: E3F-
Rwanda apr~s avoir repris sa place , la DSA , l'issue de sa tbrmation. Cependant, ses activitO3. Ala 
DSA au ter..,e de sa formation se sont limittes .une courte p riode suite . un emprisonnemern sans 
accusation consecutif Al'invasion rebelle. Ainsi, il a pass6 moins de 20 mois A la DSA apr;s son 
retour de la formation (6 mois en qualit6 dc Directeur avant son arrestation et 13 mois en ,ant 
qu'analyste aprus sa libdration). 

Trois des quatre participants qui devraient travailler au MINIPLAN ont quittl cc Ministtre, indi!-iant 
ainsi son incapacit6 de garder le personnel qualifid. Pour plus de dtails sur l'exdcution du progranme 
de formation de longue dur6e, voir le dernier Rapport stir l'Ex6cution de la Formation (RAD W0 . 
174, 175), 6labord par Dan Clay, Coordinateur de la Formation de longue Dure. 

Le Tableau 2 reprend 6galement les prestations relatives . la formation de courte dur e, mais ne 
fournit de dtails que pour celle qui a dt effectude l'tranger. La formation de courte dur6e 
comprenait tine formation stir place et aussi des cours ou s6minaires Al'tranger. II s'agissait, en fait, 
de travaux en ateliers, des stminaires, des cours de courte durde comprenant les mnithodes d'enquites, 
la programmation statistiques, le traitement de textes, la gestion do bases de donn6es et la 
comptabilitd, qui ont dtd dispenss directement par le Contractant. 

Le volet formation A l'Ptranger du programme de formation de courte durt.c a fourni 139.2 pm de 
formation principalement dans les domaines de statistiques et programmation informatique (ISPC, 
BUCEN), de management du dveloppement (Universitd de Pittsburgh), de politique agrico!.; et 
6tconomique et d'ajustement (Universit6 de Harvard [Kenya], CRED [Universitd de Michigan], 
CERDI [Universit6 Clermont-Ferrand, Francel, et de statistiques agricoles (FAO). Les prestations 
de la formation de cou.-te durce i l'tLtranger repr6sentaient 239 % des niveaux figurant dans le contrat, 
tandis que la formation sur place qui s'est 5levee i 79. pm reprdsentait 318 % du montant contract6. 

Ce Tableau ne donne, cependant, pas une image compl0te de la formation fournie on promue grace 
A l'assistance du Projet. Deux autres participants A la formation de longue dure dont 
indiscutablement 6t6 des "produits" du Projet. En effet, le statisticien et sp cialiste en dchantillonnage 
de I'ASPAP/DSA, Jean KAYITSINGA, a obtenu un Dipl(me de Maitrise en Sociologie Rural et 
Statistiques Ala MSU, et est train de pr6parer un DiplOme de Doctorat dans le mime domaine ti la 
marme Universit6. Le Coordinateur des Etudes Sp6ciales et Analyste de Politiques de I'ASPAP/DSA, 
G~d6on MUDACUMURA, a obtenn son DiplOme de Baccalaurtat en Economic Politiqu.
l'Universitt6 d'Etat de Pennsylvanie, Harrisburg, aprts 15 mois l'ISPC, BUCEN, et 24 autres inois 
, l'Universit6 susmentionne, et va beaucoup aider la DSA h am6liorer sa capacitd d'analyse. De plus, 
Laurence Uwamariya analyste et ancien Directrice a.i de I'ASPAP/DSA, l'actuel Directeur, Anastase 
MUREKEZI, et l'analyste Pierre RWALINDA ont particip6 A un programme de deux mois sur le 
ddveloppement ,conomique au CRED, Universitd de Michigan. Les deux derniers sont rentr6s tout 
juste avant la date d'expiration du Projet, tandis que la premi.re est rentrde plus tit mais a 6t tout 
de suite transfrLe ailleUrs. L'Analyste de Btail et Sp6cialiste d'Enquetes, Hyacinthe Fabiola, a passd 
15 mois dans un programme sur les mthodes d'enqutes tiI'ISPC, BUCEN. Son retour fournira une 
force particuli~re a 1't1Iaboration des rapports annuels sur l'inventaire de la production et du b6tail. 
Les 4 derniers programmes de formation de courte duroc ont dt6 financds Al'aide du budget alloud 
aux coOts locaux. 
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C. 	 Rendements du Projet (tels que sp(cifil(s dans le PP et le Pro-Ag) (Indicateurs de la 
Russite du Projet) 

Les rendements du Projet sont, de par leur nature, moins quantifiables que les investissements 
consentis. De plus, laqualitd et les rtsultats de la formation et de l'assistance technique sont difficiles 
4 mesurer. C'est pourquoi la description des niveaux auxquels le Projet a atteint ses principaux
objectifs va insister beaucoup moins sur les chiffres et davantage sur les perceptions, les nuances et 
les informations anecdotiques. Elle va beaucoup s'inspirer des r~sultats des dvaluations de mi-parcours 
et finale du Projet. 

L'dvaluation de mi-parcours a constatd que I'ASPAP/SESA/DSA ".... a r~alisd des b~ndfices 
impressionnants" dans son cheminement vers l'accomplissement de ces rendements et objectifs. Elle 
a trouvd que I'ASPAP/DSA dtait "... sur labonne voie de produire du personnel bien formd, une base 
de donndes soutenable, des analyses et des publications pertinentes et services de consultation de haut 
niveau." Elle n'a cependant, pas dmis un avis aussi positif propos des r~alisations des deux autres 
services participant au Projet. Lors de I'valuation finale, ila W notd que "I'ASPAP est encore loin 
d'etre parfait ... le Projet dtait, .... rtussite", de ses", mais que n~anmoins . une compte tenu 
objectifs et de I'EOPS. 

1.Personnel rwandais form en matiire d'61aboration d'enqutes, de collecte. de traitement 
et d'analyse de donn.es 

11dtait prsdvu que les efforts conjuguds des programmes solides de formation de longue et de cotrte 
dur.e ainsi que la formation sur place dispensde par les AT aboutissent ice rendement du Projet. La 
formulation de l'objectif indiquait en termes claires que l'on ne visait pas simplement d'obtenir un 
certain nombre de personnes formes de fagon formelle ou informelle, mais plutot d'accroitre la 
capacit6 des institutions participant au Projet de mener des enquetes et de prdsenter les rdsultats avec 
efficience et rapiditd, de mani re Ainformer les d6cideurs de politiques de l'impact de leurs d6cisions. 

L'ASPAP a sans nul doute, mis en place au SESA/DSA un personnel capable d'effectuer des enquetes
de grandes envergure sur base de m~thodes statistiquement valables, et de r6aliser les travaux de 
saisie, de tabulation et d'analyse des donn~es issues de ces enquetes. En plus des hauts cadres qui ont, 
pour la plupart, b~ndficid d'une formation formelle suppldmentaire sur financement de I'ASPAP dans 
les domaines d'd1aboration d'enqu tes, de collecte, de traitement et/ou d'analyse de donn~es, le 
personnel oeuvrant sur le terrain a dgalement t6 rdguli~rement formd relativement aux m~thodes de 
collecte de donn6es aussi bien pour les travaux de routine que pour les 6tudes sp6ciales ponctuelles.
Les 98 agents de terrain (78 enqueteurs basds dans les secteurs, 10 enqueteurs dquip6s de 
motocyclettes bas6s lapr6fecture et 10 superviseurs d'enqu8tes prdfectoraux) sont toujours form6s 
avant chaque saison de collecte de donnes et aussi avant chaque dtude sptdciale dans laquelle ils sont 
appeld ,hintervenir. 

Cette formation a amdliord les connaissances gdnerales des enqueteurs dans le domaine agricole et a 
en m~me temps accru leur capacit6 de r~aliser des dtudes sp6cifiques. Un exemple 6loquent rdside 
dans la formation qui a dtd dispens6 aux enqueteurs mobiles qui ont travailld sur l'tude sur les 
tubercules. En effet, dans le cadre de leur formation, les enqueteurs ont b6ndficid d'une assistance 
directe des spdcialistes en tubercules de I'ISAR sur l'identification et la caracttrisation des insectes 
nuisibles et des maladies de plantes dans les champs. 
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Bien qu'elles ait signal6 un bon nombre de faiblesse, l'Nvaluation finale apartag6 le point de vue des 
services du Gouvernement, des bailleurs de fonds et des organismes internationaux avec lesquels
l'quipe d'dvaluation s'est entretenue selon lequel "... le personnel de la DSA dtait l'unique groupe 
dans le pays qui soit dotd de ]a capacit6 d'effectuer une collecte et une analyse de donn& .i grande
dchelle sur le secteur rural". Apres avoir examin6 lacapacit6 de la DSA de rdaliser laicollectc et 
I'analyse de donn6es, l'6quipe d'dvaluation a confirm . la majeure partie de cctce haute 
consideration de la DSA." 

II reste encore beaucoup ! faire pour amdliorer la qualit6 du personnel oeuvrant sur le terrain et 
accroitre la capacitd des hauts cadres d'effectuer des analyses avec efticience et rapiditd, et de fournir 
par 6crit et t temps les r6sultats des 6tudes de la DSA destines aux divers "consomn:ateurs de 
l'information." La fagon dont ceci pourrait etre le mieux ralis6 sera examin6e plus en ddt ildans la 
section relative aux recommandations des 6valuations de mi-parcours et finale. 

La principale faiblesse qui a dt reproch6e ii laDSA, selon I'.valuation finale, a dtstla difticultd 
qu'elle 6prouve visiblement prdsenter les r~sultats, plus particulibrement ceux issus de : collecte 
de donnges de routine, sous une forme facilement accessible aux ddcideurs de politiques. 11s'agit ici 
d'une critique valable qui a t6 galement dmise par N'gvaluation de mi-parcours. Des 65 rapports qui 
ont tI publids par I'ASPAP/SESA/DSA, quelques-uns seulement (11) dtaient basd sur des donnges 
de routine relatives ? la production, la superficie, le cheptel, la production animale et les rendements 
collectd~s pendant ladurde de vie du Projet. Les dtudes sp~ciales ont dtd publides et diffuses avec 
beaucoup plus d'efficience et de rapidit6 que les statistiques de routine, dans la plupart des cas. A ]a 
date marquant la fin des activitgs du Projet, des progr s dtaient en train d'etre rdalisgs pour raccourcir 
le ddlai entre lacollecte de donnes aff6rentes aux statistiques de routine et la prgsentation de celles
ci, mais il s'avre n6cessaire de poursuivre ces efforts. 

Ntanmoins, le fait que les services du personnel de I'ASPAP/DSA charg6 de I'analyse, des enquetes 
et de lagestion des donn es soit tr s sollicit6 pour servir d'experts consultant dans diverses 6tudes 
et projet laisse entrevoir que le Projet a atteint cet objectif avec succ~s. Ceci fera l'objet d'une 
discussion plus dttaillde dans les lignes qui suivent. 

II sied de signaler ici que le Rapport sur l'Exgcution du Projet (PIR) publi6 un an avant la date 
d'expiration du Projet a fait remarquer que cet objectif dtait atteint 80 %, alors que 132 pm 
seulement de formation de CD venaient d'etre fournis et que plusieurs participant la formation de 
LD n'dtaient pas encore de retour. 

2. Analyses et publications r~pondant aux besoins des d6cideurs de politiques. 

Un volet essentiel de ce rendement prdvu pour le Projet dtait d'effectuer des analyses et 6laborer d,-s 
rapports qui"... rtpondent aux questions et aux besoins en informations exprinis par les ducideu's 
de politiques" de fagon ponctuelle. Le volume des rapports et statistiques qui ont tu mis la 
disposition des dt.cideurs de politiques et des bailleurs de fonds internationaux est grand (cfr Annexe 
C: Bibliographic des Rapports de I'ASPAP/DAI, liste des publications de la DSA). Cependant, Ics 
dvaluations de mi-parcours et finale ont reprochd au Projet de ne pas bien "commercialiser" les 
informations que dttient laDSA. 

Les deux dvaluations ont, en outre, critiqu6 particulirement la publication tardive des rapports 
statistiques. L'Udvaluation de mi-parcours a n'.me affirm6 que la DSA ne donnait pas assez de prioritd 
a la circulation de ses rapports, et a p'opos6 qu'il y ait une meilleure diffusion des donndes 
statistiques (sous forme dL .orts) et une plus large distribution de tous les rapports de la DSA. 
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A ladate d'expiration du Projet, laplupart des recommandations de I'dvaluation de mi-parcours
6taient en train d'etre mises en application. Avec le retard intervenu dans lapublication du rapport
statistique de 1989, une sdrie de rapports siatistiques a 6td ddmarrte. Ce retard a W dO h plusieurs 
raisons, la plus importante dtant l'impact de l'invasion rebelle d'octobre 1990 suite Alaquelle le 
Directeur de la DSA ainsi qu.; le principal programmeur informaticien de cette institution ont tt mis 
en prison sans aucune accusation Aleur charge. La DSA est encore en train d'essayer de rattraper la 
perte d'une personne-annde du temps du personnel de trts grande importance consdcutive la 
dMtention de ces deux cadres-clds pendant six mois. Au moment de lardaction de cc document, le 
rapport statistique de 1990 est sur le point d'atre imprim6, et ceux de 1991 et 1992 sont au stade 
d'analyse et de tabulation des s6ries de donnes y relatives. Le Chef de Division de la DSA signale 
que ds que le retard sera rattrapd, son service sera en mesure de fournir les rapports statistiques
annuels six mois aprts la fin de I'ann6e agricole, c'est-A-dire en mars ou avril de I'annde calendrier 
suivante. 

Constdcutivement au ieproche selon lequel les rapports de I'ASPAP ne faisaient l'objet d'une large

diffusion, la DSA i di ssd une lise d'exptdition comprenant 160 bureaux et organismes auxquels les
 
principaux rapports sont envoy6s. Cette liste a dt informatisde pour faciliter son actualisation, et est
 
accompagne d'une fiche de transmission qui permet la DSA de conserver une copie des envois.
 
Les quatres principaux documents de recherches et de statistiques (Publications) qui ont dtd dlabor s
 
par la DSA depuis ma:s 1991 ont dt6 envoy s aux bureaux et organismes repris sur cette liste.,
 

Cependant, cette approche semble, elle aussi, inefficace. L'dvaluation finale a fait remarquer que les
 
responsables de certains organismes importants affirmaient n'avoir jamais vu d'exemplaires des
 
rapports de la DSA. II y a lieu de croire que ceci pourrait atre le rdsultat de lamauvaise organisation

du syst~me (. distribution interne de ces organismes, mais la DSA en est tout de mame incluitte. Au 
moment de 1'6valuation finale, les effets des imperfections relevdes lors de l'valuation de mi-parcours
dtaient encore visibles, mais la prdparation du terrain avait dt6 organisd de faqon Aassurer une 
distribution large et rapide ?il'avenir. 

L'une des possibilit, qui permLttrait la DSA d'amd1iorer son systtme de distribution tout en dvitant 
I'approche dispers6 on6rcuse serait d'dlaborer une liste d'exp6dition reprenant les noms des personnes
clds pour compl6ter celle des organismes. II sied de signaler ici que laDSA avait abandonnd 
I'habitude d'effectuer les avois i l'adresse des individus au sein des orgat,ismes h cause de ia forte 
probabilitd de rater le destinataire consecutive aux frdquents remaniements du Gouvernement et 
transferts des foncti,-naires. L'existence de ces deux listes, l'une des organismes et i'autre des 
individus, pourrait rdsoudre le problme de distribution et permettre aux personnes essentielles et aux 
bureaux importants de recevoir les rapports de ]a DSA. 

Pour d~fendre le syst~me actuel, dis mars 1991, au moment de l'expddition de chaque document, le 
destinataire reqoit des listes actualisdes des publications de la DSA et des formulaires de commande 
reprenant les prix pour ses commande ult6rieures. Les docuiae:as de travail sont distribuds un 
groupe plus restreint, mais h I'avenir, ils seront distribuds A.tous ceux qui figurent sur la liste 
d'expddition. 

I Les rapports de ]a DSA sont class6s en 3 cat6go-ies : les Publications, qui font 
l'objet de ]a plus grande r4vision interne et d'une plus large diffusion, les Documents 
de Travail qui font l'objet d'une r6vision moins rigoureuse et d'une diffusion plut6t. 
limitde, et les R6impressions de documents bas6s au moins en partie sur les donn6es 
d. la DSA mais qui ont 6t6 publi6s ailleurs, tels que les Mdmoires, les Theses de 
Maltrise, etc. 
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Etant donnd le coot de publication relativement 6levd au Rwanda (0.13 $ la page pour 200 
exemplaires d'un document de 50 pages, soit 6.50 $ par document), il faut rtfldchir avant de dUcider 
d'utiliser l'approche dispersd pour la distribution. En plus de notre liste d'exp~dition de 160 qui 
connaitra probiblement un accroissement de 25% et atteindre 200 une fois que nous aurons ajouot6 
les personnes-cl6s, ,re nombreux individus et reprsentants de divers organismes viennent directement 
. la DSA pour consulter ou acheter des rapports. A cette date 25 organismes et individus ont achet6 
plus de 200 rapports de la DSA. Au cours de la mrnme p6riode, plus de 40 personnes ont consult6 
les rapports de la DSA dans la bibliotheque de la Division qui est petite et non appropride. 

Pendant la durde du Projet, I'ASPAP a effectud 19 dtudes spdciales comprenant, entre autres, tine 
6tude r6gionale sur le maYs dans le nord-ouest du pays et une .valuation de l'tat nutritionnel dus 
m.res et des enfants en milieu rural. Ces 6tudes ont r6pondu directement aux questions et aux besoin:; 
informations exprim6s par les dcideurs de politiques, et ont eu impact remarquable au niveau tant 
rgional que national sur la mani~re dont le Gouvernement Rwandais et les bailleurs do fonds 
perqoivent les problmes relatifs . I'agriculture et Al'tconomie rurale du Rwanda. Ceci sera ddbattu 
plus loin dans la Section DI. 

Les statistiques de routine de la DSA n'nnt t6 pr6sentes sous forme de rapport statistique annuel que 
tout r6cemment, mais elles font dej partie int6grante de la base de donn6es communale du service 
national de vulgarisation agricole qui, par le pass6, constituait tine source parallble et compdtitive de 
statistiques agricoles aux niveaux pr6fectoral et national. Le service du Ministate du Plana charge, de 
calculer les statistiques nationales s'appuie 6norm~ment sur les statistiques de routine dont dispose Ia 
DSA sur le secteUr agricole. 

Le Rapport stir l'Exdcution du Projet de septembre 1991 a signalL que cet objectif du Projet 41tait 
atteint 4 60%, bien avant la mise en place de 1'L6quipe mobile, Ia publication du rapport statisticlue 
de 1989, et aussi avant la mise stir pied d'un syst me de production de routine de rapports statistiques 
annuels. Au moment de 1'61aboration du Rapport d'Excution du Projet, le nouveau syst~me de 
distribution venait juste de commencer ,i tre mis en application. 

3. CapacitY accrue de fournir des services de consultation de haut niveau 

L'6quipe charge de I'daluation de mi-parcours ainsi que celle de 1'6valuation finale ont considdrd 
que cc rendement signifiait la fourniture de services de consultation de haut niveau en effectuant des 
dtudes sp6ciales basLes sur des dchantillons, et un grand nombre a effectivement dtd 
rdalisd.Cependant, le present rapport, lui, prend cet objectif dans un sens plus limit., dans la mesure 
ou I'objectif N'.2 rdsout ddj le problme des etudes sp6ciales. L'objectif N'.3 est done interprdtd 
comme faisant allusion , la fourniture de services de consultation de haut niveau en matibre de 
s~lection de t'5chantillon de preparation d'enqutes (y compris 1'61aboration de questionnaires), 
d'administration d'enquttes, de traitement de donndes, de tabulation de donndes, et la publication 
finale de documents d'autres services par le personnel de la DSA, au-dessus et au-del4 de la 
pr6paration et de l'administration des 6tudes spdciales. 

Les indicateurs de la capacit6 accrue de la DSA de fournir des services de consultation dans ces 
domaines sont, pour la plupart, anecdotiques dans la mesure oti ces services ont rarement dtd rendus 
dans le cadre de contrats en bonne et due forme. Ils comprennent, notamment, I'assistance en mati~re 
de m6thodologie d',chantillonnage et d'enquate accordde aux projets de la Prefecture de Gikongoro, 
ainsi que des cours de gestion de bases de donndes et des programmes de statistiques et de traitement 
de textes dispensds aux fonctionnaire d'autres services du Gouvernement. 

13 



Le personnel d'enquate et d'dchantillonnage de la DSA a aidd le Projet de Ddveloppement Agricole
Nshili-Kivu (DANK) adapter la m~thodologie d'enquate pour les statistiques de routine de la DSA 
aux conditions en Prefecture de Gikongoro. Les enquateurs de DANK ont dt6 formtds par le personnel
de la DSA dans les mthodes utilisdes pour enregistrer la production agricole, faire une estimation 
des densit6s agricoles et mesurer les dimensions des champs. Ils ont dgalement requ des seaux graduds
semblables Aceux que la DSA utilise pour mesurer la production agricole . Ala date d'expiration du 
Projet, DANK dtait dtUj en train d'appliquer la mdthodologie d'enqu0te de la DSA sur son 
dchantillon. 

Une expdrience plus r6cente dans de la fourniture de services de consultation de haut niveau en 
matire de mdthodologie d'edchantillonnage et d'enqu0te est celle qui a dtd octroyde au Projet de 
Ddveloppement Agricole de Gikongoro (PDAG). Le Projet Agro-Pastoral de Nyabisindu (PAP), le 
Projet Cr&e Za're Nil (CZN) ainsi que le Projet de Ddveloppement Rudasomwa ont dgalement
b6ndfici6 de cette formation dans le cadre de leur collaboration avec le PDAG dans les activitds de 
ddveloppement de la Prdfecture de Gikongoro. Bien que les enqu0teurs du PDAG et ceux des autres 
projets aient dt6 form6s temps pour pouvoir appliquer la m6thodologie de la DSA dans leurs 
enquetes de l'annde agricole 1992, ils n'ont pas 6t, en mesure de mettre le nouveau systime en 
application avant la Saison A de I'annde agricole 1993. Ainsi, les rdsultats de leur utilisation de la 
mdthodologie de la DSA ne sont pas encore connus. Ds le ddbut de l'ann6e agricole 1993, le PDAG 
se sert de la m6thodologie de la DSA sur son 6chantillon de 208 m6nages (y compris les m6nages
faisant partie de 1'dchantillon de la DSA dans cette prtdfecture) dans les 13 Communes que compte
la Prdfecture de Gikongoro. 

Le Projet Agricole de Gitarama (PAG) et le Projet de D6veloppement Global de Butare (DGB) ont 
dgalement approchd ]a DSA pour solliciter des services de consultation dans le domaine de 
mdthodologie d'enquete, et ils pourront vraisemblablement b6ndficier de la meme assistance que celle 
qui a dtd accordde au PDAG. 

Les services de consultation de haut niveau ont dgalement dtd fournis dans les domaines de gestion
d'une base de donndes de traitement de textes. Ce type d'assistance a, g6ndralement, dtd octroyde de 
faqon moins formelle que les services rendus relativement aux m thodes d'enquates, et a souvent 
consistd en une assistance univoque dispensde par l'un ou les deux programmeurs informaticiens de 
la DSA .tdes personnes provenant d'autres services ou agences. Ainsi, la DSA a aidd divers services 
de son propre Minist~re et aussi d'autres services du Gouvernement. Au sein du MINAGRI, la DSA 
a contribud Ala formation du personnel dans la gestion d'une base de donnes, dans des programmes
statistiques et dans le traitement de textes. Le personnel de la DSA a appris au personnel de la 
Direction Gdn~rale des Forts le Lotus 123 et le Wordperfect, Acelui de la Direction des Etudes et 
Planification le DOS, le Wordperfect et le Lotus 123, elle a aidd le personnel du Projet Plan Directeur 
du Mutara Acomprendre un logiciel sur [a gestion d'une base de donndes (Quattro pro) et a dpaul6
le PDAG dans la saisie des donndes issues de sa premiere saison de collecte de donndes (SPSS/PC+).
Ailleurs, le personnel de la DSA a formd celui de ]a Direction Gdndrale de l'Energie du Minist~re 
des Travaux Publics et de I'Energie en Wordperfect et SPSS/PC pour faciliter I'analyse et la r&laction 
lid avec un projet de ddveloppement du charbon. Par la suite, la DSA a contribud A la saisie de 
donndes issues d'une dtude rtdalis~e par la meme Direction Gdndrale. En outre, la DSA a 6galement
fourni de l'assistance dans la mise en place d'dquipements informatiques. Elle a, par exemple, install6 
un syst~me CD-Rom pour le Service National de Documentation. 

Quoi qu'il en soit, la DSA doit encore, dans une ceitaine mesure, compter sur I'assistance ext6rieure 
pour les aspects les plus compliquds de la st.lection de I'dchantillon et la d6termination de l'efficacitd 
de i'dchantillon, mais, grace h l'expdrience qu'ils auront acquise au fil des jours, les spdcialistes 
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d'enqu~tes et d'tchantillonnage de la DSA seront probablement en mesure de fournir des servic:.; de 
tr~s haut niveau merre dans ce domaine. 

It faudrait, toutefois, garder ' I'esprit l'iddle que les services de ce genre sont subordonn6s ,ux 
activits principales de la DSA, Asavoir la collecte et I'analyse des statistiques de routine de ba:;e et 
des r6sultats des 6tudes sp~ciales orientdes vers les politiques, ainsi que la presentation de ces r6st,:tats 
aux dcideurs de politiques. L'6valuation de mi-parcours a lancd un avertissement 'la DSA contre 
le risque de consacrer trop de temps aux services de consultation (plus particulitrement la 
collaboration aux dtudes sp6ciales) au d6triment des responsabilitds premieres du Projet. Le m'me 
avertissement est dgalement valable pour les services de consultations experts qui ne sont pas en 
rapport direct avec les dtudes sp6ciales mendes par laDSA. II est, en outre, imp6ratif que de tlles 
activitis soient inscrites sur les plans de travail dans mesure du possible, ct que tout engaement 
prolongd dans la fourniture de services de consultation d'un membre ou de groupes de membres du 
personnel de laDSA soit connu de tous afin que soit faite une dvaluation de l'impact de cette activit 
sur I'accomplissement des autres objectifs de laDivision. De plus, l'insertion dans les plans de travail 
permettra de veiller ce que ces activit6s cadrent bien avec l'ensemble des prioritds de recherche. 

Le Rapport sur I'Ext.cution du Projet de 1991 a constat6 que cet objectif (capacit accrue de Iburnir 
des services de consultation de haut niveau) dtait accompli 4 60% avant la mise en place (eI'Cdquipe 
mobile d'enqueteurs qui a sensiblement accru lacapacit6 de la DSA de rdaliser des 6tudes speciales, 
et aussi avant le retour de 3 participants Ala formation de longue durde dont les connaissances et Ia 
competence ont grandement contribu6 Ala rdalisation de cet objectif. 

4. Une base (Iedonn~es intw2r~e, dtablie et soutenable. utile pour I'analyse (tiVolitiques 

Depuis le ddmarrage de I'ASPAP, d'importants progr~s ont W rdalisds dans lamise en place et le 
maintien d'une base de donn.es qui soit utile pour l'analyse de politiques. La majeure partie de ces 
progr s, si pas tous, ont 60 r~alisd~s au SESA/DSA oi des IBM-XT, des IBM-AT et des IBM-PC-2 
sont actuellement utilis.s de faqon routini re pour la Saisie, Ienettoyage et la gestion de donnies en 
utilisant Ielogiciel statistique SPSS/PC+. Les fichiers sont bas6s sur l'dchantillon national de laDSA 
composdes de 2496 m6nages dont 1248 sont interviewds sUr base hebdomadaire et les autres 
mensuelle. 

L'chantillon de la DSA est national dans ce sens que toute entitd d'enquete de base (le secteur) du 
pays avait une chance dgale d'etre choisie, et au sein de chaque secteur, chaque mdnage avait lameme 
probabilitd d'etre sdlectionn6. L'chantillon est stratifid par prdfecture et par r6gion g6ographique pour 
permettre aux donndes relatives aux diverses variables d'etre extrapoldes aux niveaux pr6fectoral et 
national. Malheureusement, 4I'heure actuelle, les ressources disponibles ne permettent pas d'engager
des enqueteurs supplmentaires ou d'acheter des motocyclettes additionnelles dont on a besoin pour
effectuer la stratification scion les zones agrodcologiques (qui sont 12 ou 18 suivant lesystime de 
classification choisi). I1y a 78 secteurs, entre 6 et 10 par prefecture, selon Ia population de la 
prefecture. Dans chaque secteur, les m6nages faisant partic de 1'dchantillon sont regroup~s (mises ne 
grappes) pour faciliter I'enquete qui est effectude par un seul enqu~teur qui doit parcourir tous les 32 
m6nages de son secteur. Pour dviter la fatigue des r~pondants et rduire "I'effet d'observation", 
I'6chantillon est renouvel6 tous les trois ans. II a 6td modifid en 1989 et en 1992 (Pour plus
d'informations sur lamdthodologie et les m6thodes d'enquetes de la DSA, cfr "Aperqu Hlistorique et 
Mdthodologie-Enqu0te Nationale Agricole 1984", Publication DSA p. 14 et RAD N's. 196 et 200). 

Toutes les donndes issues des 6tudes de routine et des dtudesspdciales basdes stir I'dchantillon national 
sont conservdes en SPSS, et les donndes relatives aux enquetes prd-ASPAP ont 6galement dt6 
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transformtes en SPSS. Tous les questionnaires administrds I'Nchantillon et aux sous-dchantillons de 
la DSA sont codds grace Ades num6ros d'identification des m6nages et des rdgions administratives, 
permettant ainsi aux diffirentes s~rie de donn6es d'atre mises en relation pour I'analyse. Cette facilitd 
est extremement puissante et utile dans la mesure o6 elle permet d'analyser les relations existant entre 
les variables-cids issues d'enquetes diffdrentes effectudes sur les m mes m6nages. En guise d'exemple,
les variables comme la taille du mtdnage, les revenus, la taille de l'exploitation agricole, le choix de 
pratiques culturales, l'dtat nutritionnel et les sources d'emploi non-agricole peuvent 8tre mises 
ensemble pour une puissante analyse statistique effectude sur ordinateur. 

Les 6tudes spdciales de la DSA se servent beaucoup de la base de donndes existante comprenant des 
statistiques sur la superficie, la production et les rendements, et plus rdcemment sur les donndes 
relatives aux revenus et aux d6penses. Grace aux donndes existant, et compte tenu du fait que
1'dchantillon garde la plupart des mames mdnages tous les trois ans, les 6tudes spdciales peuvent etre 
rationalisdes, des interviews temps rdduit effectudes, et les variables des dtudes spdciales peuvent 
etre combin6es avec les variables se trouvant dans la base de donndes existante. Toutes les 6tudes 
sp6ciales basdes sur l'chantillon national de la DSA ont pratiquement utilisd la base de donndes de 
routine existante, et se sont parfois servi des donndes issues d'autres tdtudes spdciales. 

A partir de 1986, les donndes de routine sont bien documentdes aussi bien sur les fichiers 
informatiques que dans les classeurs. Suite standardisation des fichiers comprenant la production
annuelle, la superficie et le rendements, cette tflche a td relativement facile. Par contre, il a td plutOt
difficile de mettre sur pied un syst'me de documentation pour les fichiers comprenant les donndes 
relatives aux 6tudes spdciales. Ce ddfi est toujours It et constitue le principal point faible du syst me 
de documentation des fichiers de donndes. L'autre faiblesse qui a constatde par I'dvaluation rdside 
dans le manque de facilitd t accdder aux fichiers dans la base des donndes. En effet, la documentation 
devrait tre rendue plus aisde pour les utilisateurs de donndes qui ne connaissent pas le SPSS, la 
m6thodologie d'dchantillonnage utilisde ou questionnaire administrd pour une 6tude donnde. 

Ce rendement a dt6 consid6rd comme realisd A80%, selon le Rapport d'Exdcution du Projet de 
septembre 1991, longtemps avant la documentation complte de 1?sdrie des donndes sur les revenus 
et les d6penses (RD) de 1990 par Lassiter. La sdrie de donndes RD sera tr s utile dans toutes les 
dtudes de politiques ult6rieures, et constituera un soutien de taille dans I'analyse d'autres 6tudes 
spdciales. Les efforts dployds par Lassiter ont fourni ]a base pour l'dtude ultdrieure sur les revenus 
et les ddpenses (Loveridge, 1992) et serviront d'exemple et de modtle suivre pour la gestion des 
fichiers sur les revenus et les d6penses durant les anndes Avenir. 

D. Etat d'Avancement de I'Exdcution de I'EOPS tel que spicifi dans le PP et le PRO-AG 

Les indicateurs de l'EOPS (situation du Projet A sa fin) couvrent dans une certaine mesure les 
rendements du Projet qui ont dtd ddbattus plus haut. Scion le PP, c'est partir de ces critres que ia 
rdussite du Projet devrait etre dterminde. L'dvaluation finale a regardd tous les indicateurs de I'EOPS 
et a conclu qu'en gdndral ils avaient dtd rdalis6s avec succ s, en ces termes: "...I'impact global (du
Projet sur la formulation des politiques) est impressionnant." II est, bien entendu, difficile d'tablir 
une relation directe de cause Aeffet entre les activit6s du Projet et la certitude de rdussir h atteindre 
I'EOPS, mais la rdposnse Ala question de savoir si I'EOPS a dtd atteint peut etre trouvde aussi bien 
dans les informations anecdotiques que dans les donndes quantifiables. 

1. Politigues et interventions auricoles amdliordes 
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L'valuation de mi-parcours a sembl6 insinuer quo tr s peu de progr~s pouvaient atre realis en 
matitre de politiques et interventions agricoles am liordes, 6tant donn6 qu'il n'y avait visibleincnt que 
tr~s peu de mauvai!;es politiques agricole. Pourtant, il a exist6 des politiques et interventions hastes 
sur des informations errondes, ainsi que des lois et des politiques dconomiques, de tr:msport et 
commerciales qui sont alldes l'encontre du dveloppement do I'agriculture et du secteur rural. 

L'effet le plus drarnatique et le plus direct que la DSA a eu sur les politiques a dtd celui que son dtude 
stir le sous-secteur du haricot a eu sur le dfbat qui s'est tenu propos de la fixation do prix pour 
certaines denrdes alimentaires. Pour des raisons apparemment oppos6es Acelles qui sont avancles 
dans beaucoup d'autres pays africains, notamment I'octroi de subsides plutOt quo la taxation des 
produits agricoles, les autoritds Rwandaises avaient pendant longtemps fixd des prix officels pour les 
cultures considdrdes comme dtant do grande importance pour la s6curitd alimentaire ou gdndratrices 
de devises. Cos prix 6taient g6ndralement plus Ldlevds que ceux du march6 et dtaient rarement 
respectds en dehors des maigres achats effectuds par les services du Gouvernement et des soci&tts 
parastatales. Parmi les denr6es alimentaires dont les prix devaient etre maintenus artificiellement 

lcvL's figuraient aussi les haricots. 

Au moment ofO les r6sultats de l'tude DSA sut le haricot ont dtd publids, certaines pcrsnnes 
s'opposaient dLjA ,Acette politique de prix. L'une des raisons pour lesquelles les gens so dressaient 
contre ces prix officiels artificiellement llevds se basait sur la considdration pragmatique qu'ils ne 
poutvaient pas Ctre maintenus, dans la mesure oti le Gouvernement ne disposait pas de ressources 
suffisantes et n'Ltait pas non plus animd do la volont6 do procLder aux achats de nature Aavoir un 
impact sur le prix du marchti. En outre, il y avait cc fait que les agriculteurs qui avaient prdcisdment 
besoin do tirer profit de ces prix ilevs n'en bdn6ficiaient pas du tout. Lorsque I'Ntude a fait 
remarquer quo le Rwanda no jouissait pas de I'auto-suffisance on matire de haricots, mais qu'il en 
importait plutOt on quantitu considdrable Apartir du Za'ire et de l'Ugar Ia, il a dtd constat6 que le fait 
do soutenir ces prix Olevls du haricot revenait ,I accorder des subsides, non pas aux agriculteurs 
rwandais, mais Aceux du Zaire et de l'Uganda. Cette information, doubl6e do cette vue pragmatique 
quo des prix de cc niveau ne pouvaient pas Ctre maintenus, a aidd les autorit~s du pays ,i supprimer 
la plupart des prix du domaine agricole dans le cadre do son Programme d'Ajustement Structurel. 

D'autres exemples comprennent, notamment, ]a ddcouverte de la DSA sur l'importance du vin de 
banane on tant que source de revenus comptitive vis vis du cat'd et meme supdrieure Acelui-ci dars 
les m6nages qui cultivent les deux. L'valuation finale a dressd une liste d'exemples indiquant que 
des analyses financ~s par I'ASPAP avaient influenc' positivement les politiques agricoles et rurales, 
ainsi que les interventions y relatives (cfr Evaluation Finale, pp 22-24). Bref, lorsque l'Etude des 
Charges Rdcurrents et de la Capacit6 d'Auto-Financement des Infrastructures Publiques en Milieu 
Rural qui a bndficid de l'assistance do I'ASPAP, d'abord au MINIFINECO et ensuite au 
MINIPLAN, a confirmn que la population locale dtait disposde A payer pour des services qui 
reprsentaient une certaine valour, elle a lancd un dbat sur la mani~re de mettre sur pied un 
programme do rdcuperation des coots qui soit plus exhaustif et de meilleure qualitd A I'Nchelle 
communale. Une Otude plus rtdcente sur la situation nutritionnelle a confirm6 une bonne partie de la 
sagesse conventionnelle aftfrente la malnutrition au Rwanda, et elle a, en meme temps, fourni des 
preuves montrant que la malnutrition n'est pas toujours directement lide Ala disponibilit des aliments 
au niveau local. 

La collaboration du CIAT-ISAR avec la DSA dans la r6alisation d'une dtude devant examiner 
I'ampleur de l'adoption de nouvelles varidtds de haricots pourraitjeter de la lumi~re sur les reflexions 
relatives AI'acceptabilitd et A l'impact des nouvelles technologies agricoles au Rwanda. La sagesse 
conventionnelle laisse croire qu'il n'existe pas de technologies disponibles susceptibles d'accroltre la 
productivitd agricole au Rwanda. L'chantillon national de la DSA a permis au CIAT de rdaliser 
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cette, dtude de grande importance pour le d~bat sur la technologie de la faqon la plus objective
possible, en dvitant des dchantillons biaisds. 

Lorsque I'ONAPO a 6!abord un module pour montrer aux ddcideurs de politiques les avantages que
prdsentait son programme de planification familiale, il a dtd demandd la DSA de se charger du volet 
agriculture du modle.La DSA a fourni des donnes et des hypotheses relatives aux tendances de la 
production, des rendements et de ]a superficie des terres. .'ONAPO se propose de collaborer avec 
ia DSA lors de la modification ultdrieure du module. 

II y a plusieurs anndes, I'OPROVIA s'est rendu compte que les donndes partir desquelles il prenait
les principales d6cisions relatives la gestion dtaient errondes. II a alors fait recours aux donndes de 
]a DSA, et c'est de celles-ci qu'il se sert d~sormais. 

La Banque Mondiale s'est dnormdment servie des donnes de la DSA et des discussions avec le 
personnel de cette division lors son dvaluation du secteur agricole du Rwanda qu'elle a effectude en 
1989. C'est suite ces relations avec la DSA que la Banque Mondiale a demandd Ala DSA de mener 
une dtude sur les attitudes et les pratiques cafficoles des caf6iculteurs du Rwanda. 

2. Demande accrue d'informations et analyses relatives Al'Nconomie rurale de la part des 
d6cideurs de politiques 

En attribuant au terme 'ddcideurs de politiques' un sens plus large pour englober les organismes
internationaux ainsi que les individus et les services du Gouvernement Rwandais, il y a lieu d'affirmer 
qu'il y a eu une tr s forte demande d'informations et d'analyses relatives , I'Nconomic rurale de la 
part des d6cideurs de politiques. La demande croissante pour la rdalisation d'dtudes spdciales constitue 
l'exemple le plus dloquent de la demande accrue d'informations suscitde par la DSA. Bien que la 
plupart des Ltudes sp~ciales aient dtd financdes par des bailleurs de fonds, elles ont, ndanmoins, 
rdpondu aux questions relatives aux politiques qui sont 6galement essentielles pour les ddcideurs de 
politiques rwandais. 

Pendant la durde du Projet, 19 dtudes spdciales ont dtd effectudes et les rdsultats de 13 d'entre elles 
ont dtd publids avant la date d'expiration du Projet. Presque toutes les dtudes spdciales sont nes des 
discussions relatives aux politiques tenues avec divers organismes, d'autres divisions du 
Gouvernement ou avec des bailleurs de fonds. 

Les 6tudes spdciales m6ndes par la DSA portaient sur les aspects suivants 

1. 	 Production de tubercules (manioc et patate douce), rdalisde en collaboration avec I'ISAR, 
sur financement partiel du CIP et de I'IITA. 

2. 	 Situation nutritionnelle et anthropomdtrie, finance en partie par I'UNICEF. 

3. 	 Adoption et importance du haricot volubile, rtdalisde en collaboration avec I'ISAR, sur 
financement partiel du CIAT. 

4. 	 Cafficulteurs et techniques de production, sur financement partiel de la Banque Mondiale. 

5. 	 DWgradation des sols, effectude sur un sous-6chantillon d'agriculteurs. 

6. 	 Production du riz l'intdrieur et aux alentours des pdrimtres et projets rizicoles, 
partiellement financde par I'ACDI. 
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7. 	 Pratiques agro-forestires et leurs effets sur la conservation des sols et la ddgradation des 
terres.
 

8. 	 Genre et agriculture, effectude sur un sous-dchantillon et partiellement financde par le 

PNUD. 

9. 	 ROle de la femme dans l'agriculture. 

10. 	 Utilisation d'engrais et de pesticides, partiellement financde par la Banque Mondiale. 

11. 	 Stratdgies non-agricoles utilisdes par les mdnages de milieu rural pour s'assurer de leur 
sdcuritd alimentaire et financitre. 

12. 	 Problkmes de regimes fonciers, rtdalis~e avec la collaboration et le financement partiel de 
la Banque Mondiale. 

13. 	 Commercial isation de la patate douce par les m~nages ruraux (sous-dchantilIn). 

14. 	 Taux de change du marchd paralI~le dans les zones frontalires et Kigali. 

15. 	 Transactions du sorgho et des haricots. 

16. 	 Commerce frontalire, financde en partie par la Banque Mondiale. 

17. 	 Pratiques culturales et utilisation des terres des marais. 

18. 	 CoOts de la production du riz dans les pdrim~tres rizicoles. 

19. 	 Production du ma'is dans la Rdgion du Projet des Birunga, partiellement financde par la 
Banque Mondiale. 

3. Un 	rOle plus important du MINAGRI dans la'formation des politiques agricoles 

Les lignes directrices dans la formulation des politiques agricoles n'ont jamais dt claires. II semble 
que, traditionnellement, le MINAGRI jouait un rOle insignifiant dans la formulation de ces politiques.
Cependant, le Projet a aidd le MINAGRI Ase doter d'un r0le plus important en amdliorant la qualitd 
et en augmentant la quantit6l des donnes fournies par lui stir le secteur rural, et en prdscntant ces 
donndes dans des rapports bien conqus et bien prdsent~s. Encore une fois, l'un des meilleurs exemplcs
de cette consolidation se retrouve dans l'tude stir le haricot et le sorgho. II semble qu':Iu cours du 
ddbat sur la politique des prix, le MINAGRI se trouvait du cOtd de ceux proposaient l'ahandon des 
prix officiels. Sa position n'avait pas eu beaucoup d'impact pendant les anndes durant lesquelles des 
prix officiels dtaient imposds au march6. Cependant, lorsque les rdsultats de i'Ntude de la DSA ont 
06 publi~s, les opposants au syst~me des prix officiels, dont principalement le MINAGRI, ont en gain
de cause et ont pu convaincre les adherents au syst~me de fixation des prix de la futilit6 de celui-ci 
et m~me de son caractre allant 4 I'encontre de la productivitd. 

GrAce Al'expdrience acquise par la DSA et h Ia collaboration de celle-ci avec d'autres institutions et 
services, 4 savoir I'ISAR, I'OCIR-Cafd, la Banque Mondiale, le CIP, le PNUD, I'UNICEF, le 
COSCA-IITA, le CIAT, pour ne citer que ceux-lA, le rOle du MINAGRI dans la formulation des 
politiques agricoles s'est sans doute accru. 
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Un autre exemple frappant de I'intgration du MINAGRI dans la formulation de politiques agricoles
grAce h ia DSA est le fait qu'il se sert beaucoup des statistiques et des rapports de la DSA dans les 
publications de la Commission Nationale d'Agriculture (CNA) au "ruban bleu". La CNA a dtd 
instaurde en mars 1990 par Arrate Pr6sidentiel dans le but d'essayer de saisir I'dtat de la connaissance 
et la condition de l'agriculture rwandaise. La Commission revetait un double objectif: 

Proposer au Gouvernement des options viables et immddiates pour l'amdlioration 
du secteur agricole et le ddveloppement. 

Prdsenter les grandes lignes d'une nouvelle politique agricole visant h ddclencher 
la rdvolution exigde dans la production agricole. 

La composition de la Commiussion indique le sdrieux avec lequel la tAche devait etre entreprise. En 

voici les membres : 

* Prdsident : GASANA James, alors Ministre de I'Agriculture; 

GAHAMANYI Ldopold, alors Secrdtaire Permanent du Plan 
Directeur du Mutara; 

* RUNYINYA Barabwiliza, alors Directeur de Cabinet du Premier Ministre 

NSENGIYAREMYE Dismas, alors Directeur de I'OVAPAM (Office pour la 
Valorisation des Produits Agricoles du Mutara), actuellement Premier Ministre; 

* RUHIGIRA Enoch, alors Ministre des Finances; 

TEGERA Pierre, Directeur du PNAP(Programme National pour I'Amdlioration de 
la Pomme de Terre); 

* NDEREYEHE K. Ntahontuye, Directeur de l'ISAR; et 

* Le Centre lwacu, association coopdrative, assurant le Secrdtariat. 

Dans trois des 9 volumes produits par la Commussion, ,i savoir, Volume 3 : Productions Agricoles
du Rwanda, Volume 4 : Disponibilitd des terres, peuplement et environnement au Rwanda, et Volume 
9 : La commercialisation des produits agricoles, I citation ou tableau de statistiques sur 5 s'est basd 
sur les rdsultats de I'ASPAP (cfr Tableau 3). Prs de la moiti6 des tableaux prdsentds dans le Volume 
5 relatif au Patrimoine Foncier et dans le Volume 9 relatif la Commercialisation des produits
agricoles ont td directement tirds des statistiques de I'ASPAP. En outre, le tiers des rdfdrences 
reprises dans le Volume 3 relatif aux productions agricoles et aux zones agroclimatiques provenaient 
des rapports de I'ASPAP/DAI. Malgrd I'existence de volumes extr.mement spdcialisds tels que ceux 
relatifs aux ressources halieutiques et aux coopdratives, la DSA a globalement contribud pour 18% 
de tous les tableaux contenus dans les 9 volumes, pour 9% de toutes les citations, et pour 14% des 
tableaux et citations confondus. 

4. Reconnaissance accrue de la part des services participant au Proiet (DSA. MLNIPLAN, 
MINIFINECO) de leur propre capacitd de rdpondre aux besgins des ddcideurs de 
Vol iticues 
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Table III 

Vol.I Vol.2 Vol.3 Vol.4 Vol. Vol.6 Vol,7 Vol.8 Vol.9 Al 

voluIu: 
lableaux dansle doumcnt 

28 119 24 66 15 24 30 306 
l'ourcentageASPAP 18 8 21 21 40 4 47 18 
Citations dats Ic dowiruct 

.0 62 19 19 49 20 16 225 
i'ourcentaugeASPAP 10 7 32 16 2 0 19 9 
Tableaux rt Citations 
din%Ic document 68 181 43 85 64 44 46 531 
Pourceutage ASPAP 13 8 26 20 11 2 37 14 

Vol.1: - Allocation ctexploitations desterrains domstrais,Runyinyaltaralwiri7a 
c.etcrrassrenteu dessols,Gamsn Jwuncspourlaconservation 

Lcsculturesassociics, RuhigiraEnoch NOVI'NBRFI 1990. 
Vol.2: - agricole, NdcrchcycAppui h laproduction K. Ntahontuye 

Analyse do sous-scctcur desproductions aniomui, Nscngiyarrnyr l)isnts AVRIL 1991. 
Vol.3: • .es productions doRwanda,GasAnaiancs ctRultigira Enochagricolcs 

eIrs7onesagro-clintatilucs, GasanaJamesJIJN 1991. 
Vol.4: • )ispouibilitd des tcrres, pcuplennt ctcnvironncneut so Rwanda, TcgeraPierre 

AOUT 1991. 
Vol.5: - Gcstion dopatriutoine foucier Rutyitya lIarabwirianttionale. 1991. 
Vol.6: - Ic Sous-Sectcur Forcsticr, JamesGasana 


.cDdveloppenueut des Rcsources llalicutiqucs, NscngiyArCntye Dismas 
l)CEMIIRE 1991. 

Vol.7: - .ARecherche Agricule an Rwanda, Gahamanyi Ldopold FEVRIF.R 1992. 
Vol.8: - L'aulo-organisation do suouvctcn! Centreassociatif rwandais, IWACU 

lcnpolitiques agricolcs auRwanda.(Mualtanyi Lopold FIVRIER 1992. 
Vol.9: - conmucrcialisotion desproduits agricolcs, Ndercychc iVRII'R 1991.L.a K. Ntalontuye 

A la cloture des activitLs de I'ASPAP au MINIFINECO (1989) et au MINIPLAN (1991), la DSA 
restait le seul service participant au Projet. Durant les anndes au cours desquelles I'ASPAP accordait 
son soutien au SESA/DSA, celui-ci est devenu de plus en plus conscient de sa capacitd de rdpondre 
aux besoins des dcideurs de politiques. Les nombreuses 6tudes spdciales qu'il a realisdes en 
collaboration avec plusicurs organismes en sont lapreuve. D'autres demandes de donndes, les 
questions propos de la ntthodologie et les fdlicitations provenant du Gouvernement (cfr lettre de 
fullicitations dmanant du Directeur de laPolitique Economique du MINIPLAN adress~e la DSA 
consdcutivement I son rapport sur les taux de change du marchd parallNle, reprise en Annexe D) et 
aussi de l'ext~rieur attestaient qu'il dtait en train de se cr~er un circuit au sein duquel les donndes de 
la DSA allaient susciter d'autres demandes d'informations relatives aux analyses et aux formulations 
de politiques. 

Un exemple de lareconnaissance croissante de la part de laDSA de son rOle focal dans la fourniture 
de donndes et d'analyse de politiques en r~ponse aux besoins des ddcideurs de politiques concerne le 
Programme d'Ajustement Stuctural (PAS), et plus particulirement I'dvaluation des dimensions 
sociales du PAS. La DSA a reconnu qu'elle disposait de donndes longitudinales tr~s importantes qui 
pouvaient fournir "des images d'avant et d'apr~s" sur l'Lconomie rurale et le secteur agricole, et que
l'analyse de ces donnties pouvait aider les ddcideurs de politiques Adeterminer la ligne que le Rwanda 
devait suivre durant la premi~re phase de son ajustement structurel. La DSA est tr~s consciente de 
son rOle focal dans l'analyse des effets du Programme d'Ajustement Structurel du Rwanda sur 
I'tNconomie et l'agriculture du secteur rural. Elle dispose d'une base de do1,, c.s luriannuelles sur les 
caractiristiques des mdnages, les nivevux de la production, la superficit. ' ¢e et les choix des 
cultures, et elle est en train d'affiner une strie de donnes sur la situation lutritionnelle dans les 
mdnages. Toutes ces donnles mises ensemble constituent une puissante base d'informations par 
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lesquelles ily a moyen de commencer Aeffectuer quelques dvaluations de ['impact de l'ajustement 
structurel sur l'dconomie agricole et rurale. 

En outre, ['ISAR a ddj signald sa forte intention de solliciter ['aide de la DSA dans l'dvaluation de
 
I'adoption de nouvelles technologies et varitLs 6labordes ou adapteles I'ISAR. Cet intdrt rdsulte
 
de sa collaboration avec la DSA dans 'a rdalisation des dtudes relatives Ala patate douce, au manioc
 
et aux nouvelles varitds de haricots. Bien qu'il ne soit pas 6vident comment [a DSA puisse mieux
 
aider ['ISAR tout en gardant son ohjectivitd, ceci constitue un exemple du type de relation
 
institutionnelle qui a renforcd lesens de mission de la DSA dans I'analyse de politiques ainsi que sa
 
conscience du fait qu'elle dispose d'informations valables et qui sont appr~cides b.leur juste valeur.
 

5. Collaboration amdliorde dans I'analyse et laformulation de politioues pour le secteur 
rural 

Chaque dtude spdciale qui a dtd men~e par laDSA est nte de discussions avec d'autres institutions. 
Elles ont toutes dt6 r~alis~es en dtroite collaboration avec d'autres institutions, souvent mais pas
toujours celles qui finangaient l'dtude concernde. L'6tude sur le rdgime foncier, par exemple, a, non 
seulement t6 financde partiellement par laBanque Mondiale, mais son personnel a aussi travailld 
dtroitement avec celui de la DSA dans I'adaptation du questionnaire aux conditions locales et la 
rdalisation de l'enqute sur le terrain en utilisant 1'chantillon national de laDSA, et aussi dans la 
gestion des donntes. Une dtude (qui a fini par tre suspendue ,:oteau manque de fonds) sur le role 
de lafemm; dans le dveloppement a dtd" mende conjointement avec le PNUD en vue de fournir 
cet agence des Nations Unis les informations ndcessaires devant lui permottre d'orgaiiser un stminaire 
sur le mbme sujet. L'dtude sur I'agroforesterie a 6tel faite sans financement extLrieur, mais elle 
constitue un exemple d'une collaboration intra-ministrielle. Le personnei de laDirection des Forts 
du MINAGRI ont, en effet, travaill6 conjointement avec celui de laDSA dans l'dlaboration du 
questionnaire, la formation des enqu teurs et aussi dans l'analyse des donnees. 

D'autres exemples de progr s dvidents rdaliss dans le cadre du bon accomplissement de l'EOPS 
comprennent, notamment, le tissage de relations professionnelles et institutionnelles avec d'autres 
sources de donnes. Pour dviter le double emploi dans Ii collecte de donn~es agricoles au sein du 
MINAGRI, il a t6 d~cid6 que la DSA devenait le principal collecteur et fournisseur des donndes 
agricoles et rurales au niveau tant national que prtfectoral. Le fait que les services d'extension soient 
rdticents prLparer les statistiques au niveau communal sans consultation prealable des statistiques
de laDSA constitue une preuve que ceci a Wtinstitutionnalisd. Autrefois, les services d'extension 
dtaient la seule source de statistiques agricoles et aujourd'hui encore ils restent l'unique fournisseur 
d'informations aux niveaux administratifs infLrieurs A lapr~fecture (sous-prfecture, commune et 
secteur). Un moment donnd, ils travaillaient paralllement avec le syst me de la DSA bass sur son 
dchantillon, mais ils ont finalement abandonn6 AlaDSA latflche de fournir toutes les informations 
relatives , la production, la superficie et les rendements aux niveaux national et prdfectoral. Ceci est 
d'autant plus vrai dans I.mesure oil les services d'extension ne veulent pas ou ne sont pas au mesure 
d'dlaborer leurs rapports annuels, qui doit dgalement contenir des statistiques des niveaux prtdfectoral 
et national, sans consulter prdalablement les tableaux de laDSA. 

Au niveau inter-ministdriel, un accord de fait existe entre le MINIPLAN, qui a requ le mandat de 
mener toutes les enqu~tes ou recensements de niveau national, et le MINAGRI, qui consacre 
l'expertise du MINAGRI/DSA pour lesenqu.tes rurales et celle du MINIPLAN en ce qui concerne 
les enquetes en milieu urbain. La DSA a officieusement obtenu l'autorisation de mener des enquetes
rurales et agricoles selon les convenances du MINAGRI/DSA. L'dvaluation finale a, cependant, 
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proposd que ce droit, qui est basd sur la constatation de ]a comp6tence de la DSA, soit officialisd par 
une loi. 

6. Un dialogue continu sur les politigues 6tabli entre les professionnels des services 
participant aul Projet (MINAGRI et MINIPLAN) et les memhres au niveau technique du 
Comit6 lnterministu'riel de Cordination pour le D~veloppement Rural et la Sant et d'autres 
comitus interminist riels de coordination (CIC) concernos 

Cet indicateur a 6td bas6 sur I'hypoth se scion laquelle les CIC seraient opdrationnels et joueraient 
un r~le essentiel dans la formulation de politiques ("le d.bat sur les politiques"), et d6termineraient 
les lignes directrices maltresses pour les activitts des projets. En rt~alit6, les CIC n'.taient que
lgrement suporieurs . des comit.s sur papier, et ddjA en 1989, le Rapport sur l'Exdcution du Projet 
a consid&6r cet objectif comme"... n',tant plus appropri6, en partie parce que les CIC se rounissent 
rarement" (cfr PIR du 17 octobre 1989). La coordination des activit .s du Projet darts les services y 
participant a 6M plut~t confice au Groupe Technique du Projet (GTP) comprenant le Gestionnaire du 
Projet (bureau de I'ADO) et les Directeurs des services participant au Projet. Le GTP devait, Ason 
tour, ,tre dirig6 par un comitu, de gestion qui na jamais dt6 bien deltini. L'valuation de mi-parcours 
a sugg r6 que, compte tenu du fait que le CIC auquel les services participant au Projet appartenaient
n'avait pas de r6le jouer au scin de I'ASPAP, un nouveau comit6 de gestion regroupant des 
ropr4sentants du MINAGRI, du MINIPLAN, d'autres Minist~res, de I'IAMSEA et de I'UNR soit 
cr 6, et se runisse au moins deux fois par an pour donner des directives au Projet. 

En fin de compte, seul le GTP a continud Aassurer la direction et la coordination des activitds du 
Projet. Et mame cela a 6td fait rarement dans la mesure oii le nombre des services participant au 
Projet est passd de trois Aun au cours de I'existence du Projet. 

7. Un dialogue stir les politiques bien informd entre le Gouvernement Rwandais et 
l'USAID sur base d'informations issues des enquttes et 6tudes parrain6es par le Proct. 

Les 19 6tudes spociales qu'A rdalis6es I'ASPAP au cours des cinq arines qu'. durde le Projet ont 
fourni des informations substantielles , patir desquelles il y amoyen d'Ldvaluer les conditions agricoles 
et rurales du Rwanda. Elles ont 6galement fourni le point central dans la plupart des d6bats (politiques 
et techniques) sur divers sujets tels que le rdgime foncier, lutilisation des terres, la ddgradation des 
terres, les emplois non-agricoles, l'adoption de technologies, les cultures mixtes, l'importance de la 
banane Avin en tant que source de revenus, le genre et l'agriculture, la commercialisation des 
produits agricoles, l'importance et la nature du commerce frontali~re, et les niveaux, les quantitds et 
la composition des revenus et d6penses des m6nages ruraux et urbains (cfr Annexe C pour plus de 
ddtails sur les sujets). La collecte des donndes de routine a fourni une base de doones, grace A 
laquelle les 6tudes spdciales sont enrichies et qui permet d'effectuer des analyses ultdrieures avec le 
dessein de donner des r6ponses aux multiples questions suscitdes par chacune des 6tudes spdciales. 

La mission de IUSAID au Rwanda s'est servi des analyses de I'ASPAP pour dlaborer son nouveau 
Plan Stratdgique du Programme au Rwanda (CPSP) en mai 1992. Le CPSP constitue une distillation 
des rdflexions de I'USAID stir la situation socio-6conomique et d6mographique du Rwanda, et 
deviendra certainement le point central du dialogue stir les politiques entre le Gouverncnnt Rwandais 
et lUSAID. Ainsi, Ia contribution de la DSA au CPSP signifie la contribution de la DSA, du cOt6 
de I'USAID, au dialogue de politiques. Plus d'un quart de la bibliographic du CPSP relative aux 
sections Economique, Sociale et Agricole a td puisd dans les rapports de I'ASPAP. Pr~s de la moitid 
(5 sur 11) des tableaux statistiques numdrot6s sont basds directement sur les analyses de I'ASPAP. 
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La contribution de la DSA en vers le Gouvenement Rwandais 4propos du dialogue a W ddbattu dans 
les pages prdcedentes. 

E. Mise en Application des Recommandations de l'Evaluation de Mi-Parcours 

Bien que I'dvaluation de mi-parcours ait trouvd globalement que I'ASPAP dtait "...un tr s bon 
Projet", elle a formuld, ndanmoins, un bon nombre de recommandations pour l'amdlioration des 
activits du Projet et I'accomplissement de ses objectifs et rendements. Seules celles dont l'application 
relive de la responsabilitd du SESA/DSA ou du Contractant sont d~battues ici. Chacune des 
recommandations est suivie d'une br~ve 6valuation de la fa(on dont elle a 6td appliqude et si elle n'a 
pas dtd mise en application, de la justification de cette situation. Les recommandations sont groupdes 
en "Actions" telles qu'elles ont W pr~sent6es dans le Rdsum6 de I'Evaluation du Projet (PES) (celles 
qui ne sont pas en rapport direct avec la rdalisation des objectifs techniques du Projet sont omises). 
II sied de signaler ici que la plupart des recommandations de 1'6valuation de mi-parcours avaient t6 
mises en application la date d'expiration du Projet. 

* Elaboration d'une liste d'exp~dition et prise de mesures pour 61argir la diffusion des donndes 
sur les 6tudes et les productions du SESA 

Bien qu'il soit possible de faire davantage pour dlargir et mieux cibler la distribution des rapports 
statistiques et des rdsultats des enquetes, beaucoup de choses ont dt6 faites pour mettre cette 
recommandation en application. Des mars 1991 AI'arrivde de l'Analyste de Politiques et Coordinateur 
des Etudes Spdciales, la liste d'expddition et la liste des publications de I'ASPAP ont dt6 actualis~es. 
La liste d'expddition a W informatis6e et un document pour enregistrer les envois a Wttmis sur pied.
Ala date d'expiration du Projet, un syst~me de distribution dtait ddj en place. AussitOt qu'elles sont 
imprimdes, toutes les publications du Projet sont expdides Aleurs destinataires figurant sur une liste 
de 160 organismes et services. Chaque envoi contient dgalement une liste actualisde des publications 
du Projet (avec les prix), ainsi qu'un formulaire de commande pour tout achat ult&icur. 

* Pr(paration de plans de travail Acourt et Along termes visant la dtermination des prioritds 
de recherche, en tenant compte de la capacit6 de recherche du SESA et des ressources disponibles 

L'6valuation de mi-parcours a signal6 que suite . l'inexistence de plans de travail clairs comprenant
les prioritds de recherche, les 6tudes spdciales et les autres relations contractuelles finiraient par 
effacer les travaux de recherche. Ceci constitue encore un probl~me dpineux malgr6 les grands pas
franchis, plus particui~ement de la part de la DSA, dans la mesure o(I il reste difficile d'dlaborer 
des plans de traail ddtaillhs pouvant servir d'instruments de suivi des activit6s. Malheureusement, 
bien que ces plans extremement d6taillds rendent un grand service en facilitant le travail de 
planification et de suivi, ils ne rdsolvent pas le probl~me de th~mes de recherche qui est plut6t 
philosophique de par sa nature. Bien que les plans de travail de 1991 et 1992 constituent des modules 
exemplaires pour la planification et la gestion d'une organisation croissante et de plus en plus 
complexe, ils ont, ndanmoins, besoin d'etre soutenus par des apports thdmatiques plus substantiels 
provenant des principaux utilisateurs de donn6es du Gouvernement Rwandais et des utilisateurs de 
donn~es oeuvrant dans la communautd des bailleurs de fonds. De plus, le plans de travail ne sont qu'A 
moitid utiles lorsqu'ils ne sont pas rdgulirement consultds et actualis~s, et utilisds pour 6valuer les 
progr~s r~alis~s. Le manque de rdunions r6guli~res d'dvaluation et de planification continue 
constituer une importance faiblesse pour la DSA. 

* Proposition au Ministre(MINAGRl) d'une dtude pilote limit~e pour d6terminer la faisabilitd 
d'une harmonisation (coOts, type de syst~me, niveau d'exactitude n~cessaire, etc) 
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L'harmonisation, qui englobe V'idde selon laquelle les deux principaux syst~mes parall~les de collecte 
de donndes au sein du MINAGRI peuvent etre fussionnes pour obtenir une sirie statistiquement 
valable de donnres agricoles et rurales jusqu'au niveau de la Commune, a constitu6 un probme 
dpineux pendant toute la dur6e du Projet. Bien que les dtudes de I'ASPAP/DSA aient montrd 
maintes reprises que la fourniture de donntes statistiques valables jusqu'au niveau communal en 
utilisant les m6thodes d'enquates basdes stir un idchantillon appliqu~es par la DSA serait irrdalisable 
Acause de son cotft dlev6, il reste encore une forte pression provenant du MINAGRI et de l'extdrieur 
demandant la DSA de ne faire que cela. Le Gouvernement Rwandais est d~termind utiliser les 
Communes comme unit, de base pour la planification, mais il se rend compte qu'il a besoin de 
statistiques de niveau communal valables. A la date d'expiration du Projet, la question tit encore 
en veilleuse. Des propositions et des contre-propositions ont t6,formul6es (cfr Documents de Travail 
dL la DSA N's. DT 12, DT 15 et DT 34 pour propositionis de la DSA). La derni~re proposition de 
la DSA a dt6 mise en attente pat le MINAGRI suite au manque de fonds. 

* Rvision de la ncessit6 de la photographie adrienne de 'low-level' 

L'6tude rdalisde par Slaymaker et Aderhold a 6td la premiere et la derniire activitd du Projet relative 
la photographic adrienne des champs et d'utilisation de terre. Une d6cision concernant les 

recommandations 6mises par cette dtude a td mise en veilleuse en attendant le retour de la 
formulation de longue durde Ala MSU du Directeur du SESA/DSA, RWAMASIRABO, qui I'a rejetde 
en disant qu'elle ne rdpondait pas aux besoins du Rwanda et au niveau de technologie du Pays. 
L'dvaluation de mi-parcours a suggdrd que cette d6cision soit rddxaminde, et cette rdvision a, 
effectivement, eu lieu par ]a suite, la conclusion finale dtant de suspendre 1'dtude et de ne pas 
poursuivre la photographic a6rienne. 

* Rvision des termes de rdfdrence du conseiller du MINIPLAN 

Les termes de rfdrence de I'Economiste ATLD du MINIPLAN ont dt, rdvis6s. Malheureusement, 
les conditions de travail au MINIPLAN ont fini par se d6tdriorer h telle enseigne que, n'ayant plus 
d'homologues, le conseiller du MINIPLAN n'a pas pu remplir pleinement ses fonctions. II a ensuite 

Ittransfdrd , la DSA. 

* Elaboration de termes de rdfrence pour un Comit, de Gestion Qui comprendrait aussi les 
utilisateurs de donndes du Gouvernement Rwandais et qui serait crYd dans le but de recueillir les 
apports extdrieurs t I'agenda et au programme de recherche de I'ASPAP 

L'on se demande si le Comitd de Gestion recommandd ait jamais fonctionn6. I1aurait dO remplacer 
le CIC qui devait superviser la direction du Projet et l'6laboration d'un programme de recherche. Les 
apports provenant des utilisateurs extdrieurs des statistiques et analyses de la DSA ont principalement 
rdsultd des discussions dans les sdminaires, les travaux en ateliers, e. de la collaboration dans la 
rdalisation des 6tudes spdciales. I1n'a pas existd de Comitd de Gestion formel chargd de diriger les 
activitds du Projet par le biais du GTP. 

* Recrutement d'un gestionnaire et contr1eur financier travaillant sous Ia supervision du 
Directeur du SESA 

Un gestionnaire, contrOleur financier et chef-comptable a t, recrut, pour qu'il contribue Ala 
recherche de solutions aux problmes de comptabilitd locale du SESA/DSA. Le syst~me de 
comptabilitd du Gouvernement Rwandais initialement utilis6 par le SESA/DSA dtait incomptatible 
avec les exigences de comptabilitd de I'USAID. Cette situation a souvent provoqud des retards dans 
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le remboursement des ddpenses ainsi que des dtsapprobations des d~penses de I'ASPAP par 
l'USAID/Rwanda. 

Le comptable qui a dtd engag6 pour qu'il aide mettre fin cette incompatibilitd l'a plutOt aggravde
dans la mesure o il s'est rendu coupable de fraude et de ddtournements. Apr~s son renvoi et sa mise 
en accusation pour fraude et ddtournement, le syst~me de comptabilitd a dt plong6 dans un ddsordre 
beaucoup plus dpouvantable. La plupart de ]a malfaisance a dtd ddcouverte lors de l'audit de 1991 
dont les recommandations dtaient en train d'etre rapidement mises en application la date d'expiration 
du Projet par le nouveau Directeur et nouveau Chef-Comptable. 

* Revision du syst~me de comptabilitd des coots locaux en vue d'amdliorer son caract~re 
instructif aussi bien pour le SESA que pour I'USAID 

La mise en application de cette recommandation pourrait permettre AI'USAID de rembourser temps 
les d~penses relatives aux coOts locaux engagdes par la DSA. Un moment donnd, il y a meme eu des 
promesses faisant dtat de l'octroi d'avances en esp~ces Ala DSA pour parer au manque de liquiditds. 
A la date d'expiratiion du Projet, il avait t6 mis en place un syst~me r~pondant aux exigences de 
comptabilit6 de l'USAID et du MINAGRI, permettant ainsi A l'USAID/Rwanda d'accdlrer 
l'approbation laborieux des vouchers ainsi que la procedure de remboursement des coOts. 

IV. RECOMMANDATIONS DE L'EVALUATION FINALE DU PROJET 

L'valuation finale du Projet a ddcrit I'ASPAP comme dtant un Projet qui a dtd couronnd de succ~s. 
D'une mani~re gdndrale, ses recommandations dtaient en rapport avec le renforcement de la capacitd 
de la DSA dans trois domaines: 1)extension de l'impact sur les probl~mes relatifs aux 
politiques, 2) renforcement des operations techniques, et 3) renforcement des structures 
opdrationnelles et organisationnelles (cfr Evaluation Finale, pp 1 & 2). II s'agit IAde celles qui sont 
particulirement pertinentes pour I'assistance technique la DSA durant la prochaine phase. Tout 
d'abord, l'dvaluation finale a fait remarquer que pour agrandir son impact sur les politiques, ]a DSA 
devrait s'occuper des domaines ci-apr~s qui sont intimement lids : 

1. 	 Adoption d'une attitude de commercial isation dans la distribution de ses donndes 
et analyses; 

2. 	 Amlioration de sa capacitd de prdsentation d'informations travers l'utilisation 
accrue de publications 'desk-top', de graphiques, de cartes thdmatiques, etc.; 

3. 	 Elaboration d'un catalogue de paramtres de donndes dans ses bases de donnes 
pour permettre aux utilisateurs potentiels de mieux apprdcier ce que la DSA a A 
offrir; et 

4. 	 Revision du systeme de distribution de documents pour amdliorer sori efficacitd et 
contrOler le processus de plus pr~s. 

L'valuation finale a, en outre, recommandd que le renforcement des opdrations techniques de la DSA 
soit effectud en mettant un accent particulier sur les quatre points ci-dessous: 

1. 	 Comprdhension accrue des systmes agricoles existant au Rwanda, en ayant en vue 
l'amdlioration de l'efficacitd de ses techniques d'enquetes. Un aspect 
particuli rement intdressant serait l'attribution de superficies aux cultures;

2. 	 Fourniture d'dquipements de terrain plus sophistiquds et de meilleure qualitd Ason 
personnel en vue d'accroitre I'exactitude et l'efficience de ses travaux d'enqu~tes; 
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3. 	 Mise en place de syst~mes susceptibles d'amdliorer sa gestion des donnes pour un 
recouvrement et une v6rification de donndes plus efficaces; et 

4. 	 Elaboration d'une procddure d'arbitrage au sein du MINAGRI entre les donn~es 
collectdes par les monagri et celles collectes par la DSA pour faciliter le travail des 
deux groupes.
 

Enfin, l'dvaluation finale a prtdsentd cinq recommandations pour le renforcement des structures 
optdrationnelles et organisationnelles de la DSA : 

1. 	 Affectation d'un adjoint au Chef de Division qui serait gestionnaire des productions 
et coordinateur des rendements publids de la DSA; 

2. 	 Elaboration d'un Plan d'Action pour accdlrer la parution des rapports statistiques 
qui ne sont pas encore publids; 

3. 	 Dtermination de priorits prdcises dans le travail de la DSA, avec une distinction 
claire entre les dtudes de routine et les dtudes spdciales, celles-ci devant rester en 
rapport direct avec les objectifs gtndraux de la recherche; 

4. 	 Elaboration par I'USAID, et si possible par les autres bailleurs de fonds, de plans 
long terme du soutien financier haccorder i la DSA; et 

5. 	 Maintien d'un syst~me de primes qui est imp~ratif si la DSA veut garder son 
personnel compdtent. 

La pertinence et la faisabilitd de ces recommandations sont ddbattues dans les paragraphes qui suivent. 

L'aspect le plus faible des activit~s de la DSA a toujours rdsid6 dans le fait de veiller ce que les 
rdsultats des travaux des services participant au Projets atteignent le public-cible. Les 6valuations de 
mi-parcours et finale ont toutes les deux fait remarquer cet 6tat de choses. Des progr s ont dtd 
rdalisds, certes, mais il est clair qu'il reste encore beaucoup h faire. Avec le retour de trois analystes 
vers la fin du Projet et le retour probable d'un qui avait dtd transfr6 dans un autre service du 
MINAGRI, il y a des chances que cette faiblesse soit vaincue et que la "commercialisation" des 
rdsultats de la DSA devienne l'un de ses points forts. 

II s'avre, cependant, utile de rappeler qu'avant de se lancer dans toute activitd de
'commercialisation', la DSA doit au prdalable veiller au "contrOle de la qualit". La prioritd devrait 
rester la collecte exacte et l'analyse ponctuelle de donndes de qualitd sur I'conomie agricole et rurale. 
Ii est dommage que I'ASPAP n'ait pas dtd capable de faire davantage en termes de
"commercialisation", mais il est tout aussi clair que les statistiques qu'il a fournies et les rdsultats des 
dtudes sp6ciales effectudes sous sa direction ont joud le r6le qui leur revenait en mati~re de politiques 
agricoles au Rwanda. Le Projet n'a pas commis d'erreur en concentrant ses maigres ressources stir 
ses activitds focales, t savoir l'amdlioration de la qualitd et I'augmentation de ia quantit6 
d'informations Atpartir desquelles les politiques sont formuldes. 

Les recommandations visant le renforcement des opdrations techniques sont bien prises en 
considifration. Le probli.me technique d'attribution de superficies aux cultures est difficile Ardsoudre 
partout ob l'on pratique l'association des cultures, mais probablement de faqon plus particuli~re au 
Rwanda, dans la mesure ob les champs sont cultivds de faqon quasi-permanente, et oti les associations 
de cultures sont nombreuses. De l'avis de la DSA, son syst~me utilisant les densitds de cultures 
comporte h la fois l'exactitude et la rapiditd raisonnables, et reprdsente, par cons6quent, I'approche 
qu'iI faut, compte tenu des conditions. Ndanmoins, toute modification susceptible d'amdliorer aussi 
bien I'exactitude que la rapiditd, ou l'une des deux mais gans rdduire l'autre, serait la bienvenue. 
Ainsi, la DSA devrait tenir compte des recommandations ddtailldes h propos de I'attribution de 
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superficies aux cultures reprises en Annexe El du Rapport de I'Evaluation Finale. La fourniture 
d'dquipements de terrain plus sophistiquds et de meilleure qualit6 pour le personnel oeuvrant sur le 
terrain serait la bienvenue. Cependant, cette recommandation se heurte Adeux handicaps: il y a tout 
d'abord le coot, et ensuite la question de savoir comment un personnel de terrain de niveau 
d'instruction g~ndralement bas pourrait utiliser convenablement des dquipements sophistiquds. 

La gestion et la documentation des donn6es sont relativement bien assises pour les statistiques de 
routine relatives 4 la production, la superficie cultivde et les rendements, mais elle devraient atre 
rendues plus facile Autiliser. En outre, il se pose la question de savoir comment et par qui les 
donnes seront utilisdes, et dans quelle mesure les utilisateurs des "donn~es brutes" auront une idde 
de ce que ces donndes signifient rdellement. De plus, la question de savoir qui peut avoir accs aux 
donndes brutes ou de tableaux sans texte explicatif les accompagnant mdrite une rdponse avant que
la DSA n'aille trop loin dans la mise en application de cette r6commandation. Aussi, les donndes 
issues des dtudes spdciales n'ont, jusqu'4 prt~sent, pas de documentation standardisde, et sont toutes 
conservdes en des fichiers SPSS/PC--fichier 'log', fichiers 'listes', ou fichiers de programme. 

La recommandation N'.4 relative aux op6rations techniques touche sur le d6bat en cours Apropos de 
"l'harmonisation" du syst~me de collecte de donndes par le biais de moniteurs agricoles avec le 
syst~me de collecte de donnes par le biais d'enqu0tes basdes sur un dchantillon utilisd par la DSA. 
La DSA a dmis des suggestions sur la fagon d'amdliorer la maniire dont les moniteurs agricoles 
effectuent la collecte de donndes aux niveaux du secteur et de la commune. Les propositions ont W 
acceptdes mais n'ont pas W mises en oeuvre suite au manque de fonds. Les relations de fait existant 
entre ces systmes rdsident dans le fait que la methode des monagri s'appuie beaucoup sur la DSA, 
tandis que la DSA, elle, ne tient pas compte des donnes issues du syst~me des monagri. 

L'dvaluation finale a dgalement suggdrd au cours de discussions que le statut Igal de la DSA dans 
la rtalisation d'enquetes nationales soit clarifid et que la DSA quitte le niveau de Division et soit 
dlev6e au rang de Direction pour augmenter ses chances de participer directement A la formulation 
de politiques. 

Les conseillers de I'ASPAP/DSA (AT) sont d'accord avec les recommandations affdrentes au 
renforcement des structures opdrationnelles et organisationnelles. La DSA devrait Otre dotde d'un 
statut Idgal lui permettant de mener des enquetes en milieu rural. Sa capacit6 de la faire a dtd 
demontrde et est restde indgalable. II est done normal qu'elle jouisse de ce droit Idgal. A I'heure 
actuelle, il existe un statu quo dans lequel le MINIPLAN est responsable des recensements nationaux 
et des enquetes non agricoles ainsi que des enquates en milieu urbain, tandis que le MINAGRI se 
charge des enqudtes agricoles et de celles en milieu rural. 

Le fait d'dlever la DSA au rang de Direction semble etre la voie la mieux indiqude pour accroltre son 
impact sur ]a formulation de politiques. En outre, I'affectation d'un adjoint au Chef de Division 
jouissant du pouvoir rdel de prendre des d6cisions et de la responsabilitd effective de la gestion 
journalire de l'aspect technique et analytique des activitds de la DSA pourrait amdliorer l'efficacitd. 
A condition, bien s~r, que ceci garantisse la tenue de rdunions r~guli~res de planification et de suivi, 
ainsi qu'une coordination des diverses taches affdrentes Ala collecte et AI'analyse des donndes. Le 
Chef de Division est au courant de ceci, mais il prdfbre que le poste ne soit pas officiel. A son avis, 
un des plus anciens analystes pourait se charger de certaines responsabilitd dont le Chef n'a pas le 
temps de s'occuper cause de ses multiples engagements. 

La DSA vient de mettre sur pied un Plan d'Action pour accdldrer la parution de ses rapports 
statistiques et des dtudes sp~ciales qui sont maintenant en retard. Le retour des participants h la 

28
 



formation de longue et de courte dur6e, ainsi que l'utilisation cr6atrice d'anciens membres du 
personnel de la DSA sur des sous-contrats ont dt~jh permis de rattraper une bonne partie du retard. 

Ii est difficile pour laDSA scule de fixer des prioritds pour son travail dans ]a mesure oti ils'agit
d'une division faisant partie d'une direction se trouvant dans un minist~re, chaque 6chelon ayant
techniquement un mot t dire dans lafixation des prioritts. Ndanmoins, grace au concours de FS-lI, 
les priorit6s de recherche sont en train d'etre identifides pour les 3 ,5 ans Avenir (selon la longueur 
du soutien financier et technique que l'USAID va accorder AFS-ll). Jusqu'A pr6sent, la proc&Iure 
d'6laboration des plans de travail annuels a constitu6 le meilleur effort de laDSA dans ]a fixation des 
prioritds. Malheureusement, ses plans de travail n'ont pas encore d6montr6 qu'ils dtaient des 
instruments dynamiques, en partie parce qu'ils ont rarement M bas6s sur des estimations exactes de 
la quantitd des ressources n6cessaires--personnel, temps, dquipement--et ont plut~t eu tendance Asous
dvaluer celles-ci: De plus, les prioritts ne sont pas clairement fixdes et l'on a tendance s'occuper 
d'abord de ce qui est urgent souvent au d6triment de ce qui est prioritaire. 

L'une des raisons pour lesquelles la DSA ne peut pas compter sur les dtudes sp6ciales pour sa viabilitd 
institutionnelle reside dans I'effet que la dLpendance excessive des dtudes spdciales aurait sur la 
dL'termination des prioritds de recherche. En effet, il y a un risque tout-h-fait clair (il dtait d6ji L6vident 
Aladate d'expiration de I'ASPAP) que les dates limites et lesprioritds des dtudes speciales deviennent 
les prioritts de la DSA, transformant ainsi laDSA en un Bureau d'Etudes faisant n'importe quoi et 
tout ce h quoi un budget serait alloud. Ainsi done, mme si les dtudes sptciales pourraient permettre
h laDSA d'tre financirement viable, ilest presque certain qu'un lourd fardeau d'dtudes spdciales
enl~verait laDSA la capacitd d'tdtablir son propre programme de recherche base sur les prioritds 
agricoles du Gouvernement Rwandais exprimnes par le canal du MINAGRI. 

II y a lieu de se demander si les primes en elles-m~mes sont n6cessaires pour que la DSA arrive A 
conserver son meilleur personnel qualifi6. Cependant, il est certain que la suppression des primes ddj 
acquises pourrait d6moraliser le personnel le plus motive qui soit. Ce n'est done pas l'absence de 
primes en soi qui constitue un problme, car il existe la DSA d'autres incitatifs qui pourraient etre 
g6ndrateurs d'un travail de haute qualit6. En fait, c'est plut~t la suppression de ce qui a fini par etre 
consid6rd comme un droit qui pourrait faire chuter le moral et provoquer le d6part des meilleurs 
tdlements de laDSA. 

V. SITUATION FINANCIERE DU CONTRAT INSTITUTIONNEL 

L'Annexe E (Rdsumd des D1penses cumuldes de l'ASPAP/DAI) fournit un r~sumd des d~penses
cumuldes de I'ASPAP/DAI encourues jusqu', ]a date d'expiration du Projet, sur base des donnes de 
comptabilit6 les plus rdcentes. Les d6penses ultdrieures seront minimes et comprendront 
essentiellement les frais d'exp6dition du matdriel du Projet au si~ge du contractant et les autres fCais 
aff6rents tlafermeture dont, notamment, lesalaire du Reprdsentant du Contractant pour le mois 
d'Octobre. Les montants du budget sont bas6s sur I'amendement N*.3 du contrat ASPAP/DAI du 28 
juin 1991, tandis que les factures de laMSU vontiusque juillet 1992. La diffdrence qui sera constatde 
dans lasituation finale sera constitude des montants des factures de la MSU des mois d'aoft et 
septembre. 

En septembre 1992, les d6penses cumuldes du contrat ASPAP/DAI reprdsentaient 89,1% du budget
tel qu'amendd par I'amendement N'.3 du contrat. L'amendement N"7 (16 ao0t 1992) qui a dtd 
effectu6 pour faire apparaltre le depart prdmaturd du Reprdsentant du Contractant, le Dr. Lassiter, 
comporte un budget modifi6 dont les montants se prdsentent comme suit. 
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Total de i'Estimation des CoOts $ 4.652.802 
Frais Fixes $ 284.334 
Estimation des coots + Frais Fixes $ 4.937.136 

Les d~penses cumuldes du Contrat reprsentaient 90,30% du budget amendd, en septembre 1992. 
Avecla facturation du reste des Frais Fixes de DAI ($ 27.694,67) et l'inclusion de la moitid du 
budget MSU non encore ddpens6 en juillet 1992 ($ 34.452), les ddpenses cumuldes A la date 
d'expiration du Projet s'6lveront A91,5% du montant du budget inscrit dans l'amendement N°7 du 
Contrat ($ 4.519.101,12) et 90,4% du montant du budget pr~sent dans i'amendement N*.3 du 
contrat ASPAP/DAI. 

Ainsi, des $ 5.000.000 allou.s au budget du contrat ASPAP/DAI, environ $ 480.000 n'auront 
pas W d~pens s apr~s le paiement des frais remboursables par le Projet. 4 A la date d'expiration du 
Projet, le contractant a signald au REDSO et AI'USAID/RWANDA que de ce montant $ 250.000 
pouvaient Otre libdr~s dans l'immddiat. 

VI. LECONS APPRISES ET RECOMMANDATIONS POUR LE PROJET SUIVANT 

Pendant I'existence de I'ASPAP, il a regn, un sentiment de malaise rdsultant de I'idde que les 
objectifs du Projet n'dtaient pas en train d'Otre rdalisds, nonobstant les nombreux succ~s document~s 
enregistrds par le Projet. L'6valuation de mi-parcours a estimd que ceci dtait essentiellement dO la 
naivet6 dans les d6cisions de politiques de la part des concepteurs du Projet. 

L'6valuation finale a relevd un point dloquent Iorsqu'elle a signald que le principal problime se situait 
dans le fait qu'il n'avait jamais dtt d6termind et compris en termes clairs quels dtaient les ddcideurs 
de politiques et de quelle fagon ces politiques devaient etre formuldes. L'dvaluation finale a critiqud 
le manque de volontd ou l'incapacitd, de la part des concepteurs du Projet, de r6aliser que les 
politiques "...sont faites de faqon inhdrente par un processus politique." Les politiques ne sont pas 
formuldes de la maniire scientifique et m6thodologique similaire celle dont on effectue la collecte 
ou l'analyse de donnes. Ainsi, 4 part la fourniture de donndes et d'analyses de qualitd supdrieure, 
'on n'a jamais prdcis6 la fagon dont les activitds du Projet devaient amid1iorer la formulation de 

politiques, outre qu'elles devaient etre dirigdes par des CIC qui n'ont mome pas dt opdrationnels. 
L'dvaluation finale s'exprime en ces termes : 

Dans les document de projet et les termes de r~fdrence de cette dvaluation, l'on se rdfbre 
frdquemment aux d6cideurs de politiques, mais ceux-ci ne sont jamais d6finis. En sdparant 
la politique de la formulation de politiques, l'on pose une condition qu'un Projet ne serait 
pas en mesure de remplir (cfr Evaluation Finale, p.43). 

Etant donnd la d6finition relativement vague de la formulation de politiques partout dans la 
documentation du Projet, il n'est pas surprenant que I'execution du Projet ait tt centralisde sur le 
c~td le plus clair, savoir la collecte et l'analyse de donn~es. Cependant, meme dans ce domaine, 
un accent a tt mis davantage sur la collecte que sur l'analyse des donndes. Ceci s'explique 

4 Ceci d6pendra, bien entendu, des factures de I'Universit6 d'Etat de Michigan 
pour les mois d'ao0t et septembre, et aussi d'autres cooits minimes affrents Ala 
cl6ture du Projet. 
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principalement par le fait que la plus grande partie des membres du personnel d'analyse a suivi tin 
programme de formation de longue ou de courte durde pendant l'existence du Projet. Un coup d'ocil 
retrospectif montre que les objectifs du Projet n'ayant pas de rapport avee ia formation ont Mtd 
formulds en comptant sur le suppldment de personnel formd dont la DSA ne disposerait que vers la 
fin du Projet! 

Voilti pourquoi I'ancien Reprdsentant du Contractant, le Dr. Lassiter, a propos6 que la phase 
d'assistance A la DSA dans le cadre de I'ASPAP soit considdrde comme la deuxiOme phase d'un 
processus , trois phases, la derniire phase dtant la pdriode au cours de laquelle la partie essentielle 
de I'analyse de politiques intdressante serait effectude (cfr Annexe F: Mmorandum de Lassiter 
Concernant le Soutien Aapporter Ala DSA dans I'Avenir). Puisque l'une des faiblesses dont souffre 
la capacitd de collecte et d'analyse de donndes au Rwanda est le manque de personnel formd, comme 
les concepteurs du Projet l'ont dit implicitement, alors le gros du travail substantiel des services 
participant au Projet devait ndcessairement .tre effectu6 aprts le retour des stagiaires. C'est 
prdcisdment ce qui est prdvu dans la troisilme phase. La premiere dtape reprdsentait la raise en place 
d'une institution de collecte et d'analyse de donndes, dans le cadre du Projet ASAP. La seconde dtape, 
cette fois dans le cadre du Projet ASPAP, dtait la phase au cours de laquelle les ressources humaines 
de l'institution devaient atre renforcdes. Enfin, la troisitme &tape(FS-II) est le moment oii l'institution 
maintenant renforcde et le personnel bien ftrmdtse mettent ensemble pour fournir des analyses en 
rapport avec les politiques en vue d' "... amdliorer la formulation de politiques pour l'6conomie 
rurale..." tel que stipuld par l'objectif du Projet. 

Un inconvenient inhdrent Ala formulation de longue durde a dtd l'insuffisance Aila DSA du personnel 
d'analyse bien formd pendant la plus grande partie de I'existence du Projet. L'exemple le plus 
frappant a dt6 l'absence d'une direction prolongde de la part des responsables de I'ASPAP pendant 
toute la durde du Projet. Durant la premi0re moitid du Projet, le Directeur 6tait parti en formation. 
Au cours de cette pdriode, le Projet a connu un bon noinbre de Directeurs a.i., dont porsonne ne s'est 
senti suffisamment sflr de soi ou qualifid pour diriger ou coordonner les activitds du Projet. Au cas 
oti un Directeur est obligd de partir tout au ddbut du Projet, des iddes directrices doivent etre donndes 

suffisance concernant le commandement et les responsabilitds i confier au personnel restant afin que 
les activitds de base se poursuivent m.me pendant les absences prolongdes. 

En outre, I'ATLD du MINIPLAN a td sous-employ6 et, suite au manque d'homologues 
consistants, il n'a pas pu jouer correctement son rOle de formateur sur le tas qui dtait une partie 
indispensable de toute AT. A la DSA, une faiblesse sdrieuse a dtd le manque d'attention aux 
publications et la diffusion d'informations issues des 6tudes et analyses de la DSA. Ceci a rdsultd, 
d'une part, de l'insuffisance chronique de personnel A la DSA partiellement lie au calendrier de ia 
formation. De plus, la nature encombrante des sdminaires hautement formalisds qui ont tendance 
constituer la r~gle gdndrale au Rwanda, a prdcisdment empchd plusieurs sOminaires ddjAt planifids 
d'etre rdalisds. Le personnel de la DSA 6tait trOs occup6 et n'dtait pas en mesure de s'occuper des 
travaux suppldmentaires qu'exige la tenue de sdminaires de haut niveau. Ceci a dtd en partie rdsolu 
par l'organisation de mini-sdminaires, rdunions d'informations et travaux en atdliers bien cibls qui 
dtaient beaucoup moins formels. Bien que ceux-ci n'aient pas dtd des activitds Ahaut profil, ils ont 
tout de meme td rdalisds et le message a pu passer. 

L'absence de lignes de responsabilitds clairement ddfinies, plus particuli.rement au sein du personnel 
d'analyse, constitue encore un handicap h I'efficience de la DSA. Ce probI~me pourrait etre rdsolu 
par l'affectation d'un coordinateur de la Section analytique et technique de la DSA. Le coordinateur 
s'occuperait de I'organisation de rdunions rdguli res de suivi et de I'actualisation et la modification 
des plans de travail. Un des chercheurs expatrids de la MSU/DAI pourrait travailler dtroitement avec 
le coordinateur au cours de la prochaine phase (FS-Il) de soutien Ala DSA. Pour maintenir la 
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colldgialitd et 6viter le durcissement des relations hidrarchiques parmi les analystes, ii serait 
recommandable que ce poste jouisse d'un mandat annuel et rotatif entre les analystes d'un certain 
niveau d'expdrience et de formation. 

Le manque de rdunions rdgulires de suivi continue ronger l'efficacitd et le bon fonctionnement de 
l'organisation. Le probl~me devient plus sdrieux au fur et Amesure que la DSA s'accroit et que ses 
activitds n~cessitent une plus importante coordination. L'accroissement des 6tudes spdciales et la 
n6cessit6 consdcutive Acela de coordonner la supervision sur le terrain, la vdrification et la saisie des 
donndes avec les 6tudes de routine constitue un exemple. De mOme, I'accent de plus en plus croissant 
qui est placd sur les mini-sdminaires et les informations sur les politiques exigeront une planification 
et un suiv: plus soutenus pour utiliser les ressources de la DSA de fagon plus rentable. 

11y a dgalement une insuffisance de comp6tences informatiques de la part des analystes et d'autres 
membres du personnel qui se servent souvent des ordinateurs (secrdtaires, etc.) Cette insuffisance se 
remarque plus particuli~rement dans les connaissances relatives au traitement de textes et la 
publication ndcessaires pour pouvoir dlaborer des rapports statistiques et des rdsultats des dtudes 
spdciales. En outre, elle provoque des imperfections dans la gestion et I'analyse des donndes pour
lesquelles les connaissances en Lotus 1.2.3 et plus particuli~rement en SPSS/PC sont indispensables.
It faudra donc veiller Adispenser une formation suppldmentaire, dventuellement sur le tas, dans les 
trois principaux programmes informatiques utilisds Ala DSA, savoir le SPSS, le Wordperfect et le 
Lotus 1.2.3. Pour amdliorer la publication et la bonne prdsentation des rapports, il serait utile pour
les analystes de se familiariser avec les programmes sur les graphiques tels que le Havard Graphics 
ou les sous-programmes en SPSS et Lotus 1.2.3. 

Un autre domaine qui accuse des faiblesses est celui de la gestion du projet qui a dtd critiqude aussi 
bien par 1'dvaluation de mi-parcours que par 1'dvaluation finale. Le noeud du probl~me, comme l'on 
fait remarquer les deux 6valuations, trouve son origine dans l'insuffisance du personnel
l'USAID/Rwanda. Cependant, le personnel de la DSA, y compris les AT, avait l'impression que la 
gestion du Projet prenait des distances et s'intdressait davantage Al'identification des probl~mes qu'A 
la recherche de solutions Aceux-ci et A la lutte pour la rdussite du Projet. 

Une autre importante prdoccupation pour la DSA se situe dans la mani~re dont elle pourrait accroitre 
l'efficience et la viabilitd statistique de son dchantillon. La plupart de ces prdoccupation pour la DSA 
se situe dans la mani~re dont elle pourrait accroitre l'efficience et la viabilitd statistique de son 
dchantillon. La plupart de ces preoccupations sont reprises dans l'dvaluation finale, dans le 
m6morandum de Greg Lassiter (cfr Annexe F), ainsi que dans les rapports techniques de Megill (cfr
RAD Nos. 196 et 200). L'chantillon serait plus utile aux chercheurs si la stratification dtait faite au 
niveau des 12 zones agro-climatiques (la plus r6cente subdivision de 12 h 18 rdgions d~coupe des 
secteurs et ceci la rend peu utilisable dans la stratification de l'6chantillon). Ceci permettrait
d'effectuer une analyse des effets du climat et du type des sols stir la production agricole, la 
productivit6 et le bien-etre des habitants du milieu rural. Une telle stratifiction, qti'il est impossible 
de rdaliser avec les ressources actuellement disponibles, rendrait I'dchantillon beaucoup plus utile dans 
la mesure ot elle permettrait de bien cibler la recherche agricole. 

Nonobstant ces nombreux domaines de preoccupations, ia DSA a, grace au concours de I'ASAP et 
de I'ASPAP, mis en place une base de donnes agricoles et rurales unique en Afrique, en dgard Asa 
qualitd et Ason dtendue. Bien que la capacitd du personnel h analyser ces donndes ait connu des 
retards, principalement pour les raisons ci-haut dvoqudes, ce personnel jouit dgalement du potentiel
d'etre sans gal partout en Afrique pour son impact positif sur la formulation de politiques agricoles 
et rurales. 
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Termes de R6f6rence
 

Consultant: Dr. Greg Lassiter, Economiste Agricole
 

Titre du 
 Economiste Agricole A ASPAP/DSA et R~presentant du Contractant 
Poste: Development Alternatives, Inc. au Projet ASPAP 

Poste Assistance Technique de Longue Dur~e (LTTA) A ASPAP/DSA
 
Budg~taire: (48 p.m. DAI)
 

Dur~e: 
 48 mois A partir du 25 ao~t 1987 (5 j./sem.)
 

Dates Pr~vues: 25/8/87 au 24/8/91
 

Objectifs par ordre de priorit6 (pourcentage de la charge entre parentheses):
 

T~ches Administratives:
 

1. (60%) Prendre en charge des responsabilit~s administratives globales de

l'xecution du contrat ASPAP/DAI en titre du "R~presentant du Contractant",
 
telles que :
 

a. (30%) comptabilit6 habituelle, communications avec le si6ge de DAI/W,

supervision du personnel local, communications avec l'AID/R,

approvisionnement, publications ASPAP/DAI, traductions, entretien des
 
6quipements, r6visions semestrielles du budget de 1'ASPAP/DAI et du
 
budget du sous-contrat MSU, demandes et 
n~gociations d'amendements au
 
contrat et au budget de l'ASPAP/DAI
 

b. 	(10%) coordination et soutien administratif pour les assistants
 
techniques de courte et longue dur6e : communications, d6finition des
 
termes de r~f~rence, r~unions d'orientation, logistique et voyages,

d6douanement, resolution de probl~mes
 

c. (5%) production des rapports habituels : rapports semestriels, rapports

trimestriels de comptabilit6, rapports divers
 

d. 	(5%) administration de la formation : coordination de la formation courte
 
dur~e planification et budg~tisation des activit~s restantes de formation
 
de CD, communications et n~gociations resultant des probl~mes d'ex~cution
 
des sous-contrats de formation, resolution des probl~mes des stagiaires

de longue dur~e, communications sur la formation de LD
 

e. 	(10%) coordination de 1'ASPAP/DAI 
: Reunions du Groupe Technique du
 
Projet (GTP) de 1'ASPAP ; reunions, n~gociations, et communications
 
relatives aux conflits entre la DSA, ex-MINIFINECO, MINIPLAN, et I'AID/R
 
provenant des probl~mes relatives aux coats locaux, A l'approvisionnement
 
en 6quipement, au d~passement du budget de l'Ex-FINECO
 

Assistance Technique:
 

2. (15%) En collaboration avec les homologues de la DSA, aider au
 
d~veloppement et A l'am~lioration du syst~me de m~thodologie des enquates
 

a. (3%) revision des m~thodes de mesurage et collecte des statistiques

(densit~s de cultures, superficies des champs, et rendements),

amelioration des techniques de mesurage (calculatrices programmables,
 
planchettes angulaires)
 

b. (3%) r~vision des questionnaires (densit~s de cultures, superficie,

production, revenus-d6penses, caracteristiques demographiques, pr~vision

des r~coltes, 6levage, et 6tudes ponctuelles) et le syst~me de
 
publication, ventilation, et organisation- des questionnaires
 

c. 	(3%) reunions de planification de supervibion et contr6le de collecte des
 
donn~es, r~daction du calendrier saisonni~re des activit~s sur terrain
 
et manuel de l'enqu~teur, formation et supervision des enqu~teurs,

v~rification de donn6es (particuli rement sur 1 Enqu~te Revenus-D~penses)
 

d. (3%) r~vision et analyse du syst~me de l'chantillonage, analyse de
 

A 4j 



grappes et "design effects" (analyse des variances dues aux effets des
 grappes dans un 6chantillon stratifi6 5 deux niveaux), 
restructuration

de l'chantillon de 1989, et planification du syst~me de l'chantillonage

de 1992
 

e. 	(3%) planification et budg~tisation des 6tudes ponctuelles, n6gotiation

des contrats et budgets des dtudes avec des clients de la DSA,

participation (limit~e) dans l'6laboration et execution des 6tudes
 
ponctuelles
 

3. (15%) En collaboration avec lee homologues de la DSA, aider au
d~veloppement et A lamClioration du syst~me informatique :
 

a. 	(2%) specification des besoins en ordinateurs, p~riph~riques, et
logiciels; installation, test, et entretien des pdriph~riques et
 
logiciels;
 

b. (2%) installation et entretiens des logiciels (SPSS, Lotus, Wordperfect,

Harvard Graphics, Dbase, Norton Utilities, logiciels divers) Bur lee
 
ordinateurs
 

c. 	(1%) coordination de l'entretien et 
la 	reparation des ordinateurs
 

d. 	(1%) r~vision et documentation des 
logiciels des calculatrices
 
programmables pour calculer lee 
super^]ficies des champs,
 

e. 	(1%) r~organisation du syst~me de saisie, nettoyage, et de gestion de
 
donn~es en vigueur A la DSA
 

f. 	(5%) dlaboration des programmes modules de saisie, nettoyage, et
tabulation de donn6es de densit6, superficie, rendement, production

agricole, et revenus-d~penses
 

g. 	(1%) nettoyage et analyse des facteurs de conversion du poids des
bananes, correction et mise & jour des 
facteurs de pond~ration de la

population sur base du recensement prCliminaire r~alis4 par IlONAPO en
1990, correction et mise a jour des coefficients du volume et du poids
pour lee cultures et unitds de mesure enqut6es, mise A jour des

coefficients pour le calcul de la valeur nutritive (Kcal, prot~ines et
 
lipides) des cultures enqu&tes
 

h. (1%) 6laboration d'un syst~me informatis6 de documentation et de gestion
de 	donn~es pour lee 
fichiers de donn6es de densit6, superficie,

rendement, production agricole, et revenus-d~penses
 

i. (1%) suivi des activit~s de traitement des donn6es relatifs aux 6tudes
 
ponctuelles
 

4. (5%) En collaboration avec les homologues de la DSA, participer dans lee
 
analyses et la distribution des resultats :
 

a. (3%) analyse 6conomique des donn6es de la DSA du point de vue de l'impact

des politiques agricoles et 6conomiques sur le secteur rural
 

b. (2%) r~daction des rapports finals et pr6sentation des r6sultats aux
 
seminaires, suivants lee besoins
 

5. 	(5%) Suivant lee besoins, fournir lee 
cours ou s6minaires afin d'assurer
la formation de courte dur6e au personnel de la DSA dans lee mati&res telles
 
qua':
 

a. 	(2%) m~thodologies des enqu~tes
 

b. 	(2%) utilisation des logiciels
 

c. 	(1%) techniques d'analyse 6conomique
 

Rapports a Fournir:
 

1. Rapports semestriel des activit~s du contrat ASPAP/DAI (20 
- 40 pages

chacun) comportant
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a. 	sommaire des activit6s d'assistance technique et formation effectu6es
 
pendant le semestre
 

b. sommaire de probl~mes rencontrds et recommandations pour les r~soudre
 
c. 	plan du travail pour le semestre suivant
 

2. 	Publications des programmes moddls et de documentation des fichiers
 

3. Rapports d'analyse des r~sultats (suivant le3 besoins des 6tudes en cours
 
et le plan du travail actuel)
 



TERMS OF REFERENCE
 
Consultant: 
 Dr. James S. Ansoanuur, Agricultural Economist
 

Title of
 
the Post: Econometrician and Policy Analyst at ASPAP/DSA
 

Budget

Line: 
 Long Term Technical Assistant 
(LTTA) at ASPAP/DSA


(10.3 p.m. DAI)
 
Duration: 
 10.3 months starting from 8 November 
 1991,
 

(5 days/week)
 

Expected

Dates: 
 11/8/91 - 9/30/92
 

Objectives in order of priority (length and percentage of time to
be spent in parenthesis).
 

In collaboration with counterparts at DSA to be designated by the
Director of DSA and Coordinator of ASPAP/DSA, execute the following

('tasks:
 

ly. Develop an agricultural sector model that 
 shows the
relationships between 
area planted, production, rainfall
level, technology and 
other factors of production, and
estimate the 
parameters 
that show the magnitude
interrelationships of the
between the 
different variables 
in the
model and which 
can be used to make projections of production
at different levels of 
the factors of production (20%). 

-

2. From the Income/expenditure 
data at 
DSA, estimate own
cross-price elasticities and
of demand 
for various 
food items
consumed by rural households 
 in Rwanda, estimate also
household response elasticities with respect to output prices,
wage rate, family labor 
force, number of dependents
family etc. Estimate supply response with respect to 
in the
 
output
price, input prices and other factors of production of crops
specific to the different agro-climatic regions of the
country (1/92 
- 2/92, 20%).
 

3. 
 Analyse the nutritional status of agricultural households with
respect to family size, sex, 
level of education, resource
endowment 
(farm size, livestock herd.size), the composition
of diets, environmental factors and 
income and expenditure

levels (3/92 - 4/92, 20%).
 

4. Use the price elasticities of demand and supply 
and the
household 
response elasticities, 
 the sources of income,
expenditure patterns 
and nutritional 
status to analyse
impact the
on agricultural production (food crops, cash crops),
consumption (food and nonfood), 
agricultural income 
and the
 



use of farms inputs resulting from changes in output prices,

input prices and technological innovation due to measures
 
adopted with the structural adjustment program (devaluation,
 
price liberalisation, import liberalisation, import and export
 
tax adjustments and other specific agricultural policy

changes). From the results of the analysis make appropriate
 
policy recommendations (5/92 - 6/92, 20%).


/. Analyse the impact of the exchange rate policy and other 
accompanying measures (price liberalisation, import and export
 
tax adjustments, import liberalisation, customs tariff reform,
 
money, credit and interest rates adjustment etc.) on noncoffee
 
and tea agricultural exports and imports between Rwanda and
 
its immediate neighbors (Burundi, Zaire, Tanzania, Uganda).
 
S"" 20%).
 

6. 	 Perform analysis to determine the proportion of agricultura.

income derived from livestock farming and the proprotion of
 
the country's food needs that are met from existing livestock
 
population.
 

-e r analysis to determine domestic energy needs from wood
 
sources and other domestic uses of wood and the proportion of
 
these met by existing level of planted forest.
 

8. Aid in the planning and execution of seminars, as it becomes
 
necessary, to present the analysis results and the results
 
from the work of other analysts at DSA. Give on the job

training to counterpart analyst staff in, economic policy
 
analysis techniques.
 

Reports to be provided:
 

1. 	 Two semi-annual activities reports (5 - 15 pages each) 
covering: 

a. summary of activities performed during the 6 month period

b. summary of the problems encountered and recommendations for
 

solving them.
 
c. plan of work for the next 6 month period
 

2. Reports on policy analysis findings and conclusions.
 



Termes de R~f~rence
 

Consultant: 
 Dr. David Tardif-Douglin, Economiste Agricole
 

Titre du Sp6cialiste en Etudes et Analyse des Politiques Agricoles

Posts: A ASPAP/DSA
 

Posts Assistance Technique de Longue Dur6e (LTTA) a
ASPAP/DSA

Budg~taire: (21 p.m. DAI)
 

Durde: 
 21 mois a partir de 15 d~cembre 1990 approximativement (5
 
j./semr•
 

Dates Pr6vues: 12/15/90 
- 9/14/92 approximativement
 

Objectifs par ordre de prioritd (pourcentage de la charge entre parentheses):
 

1. (70%) En collaboration avec les homologues de la DSA, fournir la formation
"sur la tache" dans les techniques suivantes :
 

a. 
 analyse 6conomique des donn~es de la DSA (r~sultats des 6tudes
ponctuelles et statistiques reccurentes) et des tiers (PLAN, ONAPO,
ISAR, projets, chercheurs collaborateurs, etc) du point de vue de
l'impact des politiques agricoles et 6conomiques sur le secteur rural;
redaction des rapports finals et presentation des r~sultats aux

s~minaires, suivants les besoins
 

b. 
 conception et execution des 6tudes ponctuelles d~velopp~es afin de
fournir les donndes et informations n~cessaires pour les analyses au
point l.a. ci-dessus. 
Ceci englobera la supervision et contr6le de
 
tous les 6tapes des 6tudes ponctuelles : conception des hypotheses,
planification et budg~tisation du travail, 6tude de reconnaissance,
conception et tests du questionnaire, logistique, formation et

supervision des enqudteurs, conception des programmes de saisie et
instructions de vdrification et contr61e des donn~es, nettoyage et
d~pouillement des donndes, et analyse. Dans le mesure que les 6tudes
ponctuelles exigent une connaissance technique approfondie,

l'assistance technique de courte dur6e sera engage.
 

c. 	 techniques d'utilisation des ordinateurs pour l'analyse 6conomique,
gestion des donns (data base management), graphiques et publications
(y compris "desk top publishing" dans le sens limit4 A la bonne
utilisation de l'imprimante laser pour sortir les r~sultats en
Wordperfect, Harvard Graphics, et,Lotus), budgets, et planification/

gestion des 6tudes (PERT)
 

2. (10%) En collaboration avec les homologues de la DSA, aider 
au
d~veloppement et A l'am~lioration du syst~me de publication et ventilation des
 
r~sultats :
 

a. 
superviser la r~daction et publication des rapports analytiques en vue
d'6tablir un systeme standard qui 
assure un niveau professionnel de
 
qualit6
 

b. 
 superviser le systeme de ventilation des rapports et de l'entretien
 
de la bibliographie
 

c. 
 aider dans le planifLcation et execution des 
s6minaires
 

3. (10%) Suivant les besoins, fournir les 
cours ou s~minaires afin d'assurer
la formation de courte dur6e au personnel de la DSA dans les matiares telles
 
que':
 

a. 6conomie agricole
 
b. statistique
 
c. techniques d'analyse 6conomique

d. utilisation des logiciels
 
e. m~thodologies des enqu~tes ponctuelles
 

4. (10%) Prendre en charge des responsabilit~s administratives, suivant lea
 
besoins, telles que :
 

a. redaction des termes de r~f~rence des STTA A utiliser dans les 6tudes
 



ponctuelles

b. supervision et appui aux STTA a utiliser dans lea 6tudes ponctuelles

C. 	 suivant llexp~rience du consultant, partager certaines tAches


administratives (actuellement prises en charge par Lassiter) telles
 
que : entretien des ordinateurs at logiciels, supervision des achats
 
et la caiase, comptabilit&)
 

Rapports a Fournir:
 

' 
1. Quatre rapports semestriels des activit~s (5 
- 15 pages chacun) 
comportant:
 

a. 
sommaire des activit6s effectu~es pendant le semestre

b. 
sommaire de problmes rencontrea et recommandation pour lea r~soudre
 
c. 
plan 	du travail pour le semestre suivant
 

2. 
Rapports d'analyse des politiques agricoles (suivant lea besoins des
 
6tudes en cours et le plan du travail actuel)
 

qo 
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Appendix 0: Dates and Purposes of STTADeliveries 

Appendice B. Sonmaire de t'Assistance Technique de CourteDurie Fourniepar LeContrat ASPAP/DAi 
 17"Nov-92 
I- personnes-mois -1 

Consultant bates Jours TAL DSA PLAN 
 Activitd Primaire
 
................................................................................................. 
.........
 

=**Pdriode Passie (8/87 au prisent)...
 
Ignatius 10/87 30
Peprah 
 1.4 1.4 Ridaction de termes de r6ference de t1tude surl'autofinancemen
 
JimOtto 
 10-12/87 63 2.9 1.0 1.9 Dipouittement (ENBC),coemande des ordinateurs, formation (FOCUS 
Dan CLay 11/87 22 1.0 1.0 Plan dutravail du SESA etplanification de formation (TIP)
 
David Wilcock 03] 11/87 11 0.5 0.2 
 0.3 Plan du travail
du SESA etcoordination avec DAI/W
 
Mike Weber 01] 11/87 6 0.3 0.3 
 Plan du travail
du SESA et planification du sminaire sorgho 
TomZalta 1-2/88 30 1.4 1.4 S.Minaire surIharmonisation de collects des statistiques agric 
Catherine Tardif-Douglin 3-4/88 40 1.8 0.9 Formation
0.9 en SPSSPC
 
Barky Diatto 3/88 10 0.5 
 0.3 0.1 Recensement de besons en formation/sminaires du U. Pitts
 
JimOtto 3/88 4 0.2 
 0.2 Plan du dipouitiement de l'etude UNR sur LoscoOts
de production
 
Elaine Aderhold 2-./88 11 0.5 0.5 
 Etude pritiminaire sur taphotographle airienne A basso attitude
 
DanaSiaymaker 4-5/88 15 0.7 
 0.7 Etude pritiminalre sur taphotographle adrienne A basse altitude
 
ScottLoveridge 3/88 22 
 1.0 1.0 Siminaire
surIaproduction et conmercialisation du sorgho
 
Dan Clay 3/88 
 22 1.0 0.6 0.4 Ptanification:
formation, harmonisation, etstratdgies non-agric
 
TomZata 4-5/88 23 1.0 1.0 Harmonisation
decotlecte des statistiques agricoles
 
TonyBarclay (1] 5/88 4 0.2 0.1 0.1 Contr6le/ivatuation des activitds DALetcoordination avecDAI/W
 
Catherine Tardif-Dougtln 4-10/88 147 6.7 6.7 
 Etudestratdgies
non-agricoles
 
Fticien Gatabazi 7-10/88 66 3.0 3.0 Etude surl1autofinancement des coits rdcourrants coemunaux 
EmileNyungura 7-10/88 66 3.0 3.0 EtudesurI-autofinancement des cotts ricourrants coemnaux
 
JimOtto 
 8-10/88 46 2.1 0.1 2.0 Odpouileeent ENBC, UNR/FINECO cOats de prod.,ccmnande d'ordin.
 
Dan Clay 8/88 22 
 1.0 1.0 Echantillonage, harmonisotion, dtude stratdgies non-agricoles
 
Tom Zatla 
 8/88 15 0.7 0.7 HMthodologies de coltecte des statistiques et harmonisation
 
Khiem Nguyen 9/88-8/89 253 
 11.5 11.5 Etudesurltautofinancement des coCits
ricurrants cmmunaux
 
DanClay 
 10/88 22 1.0 0.8 0.2 Formation,
mdthodotogies dlenqu~tes, et stratigies non-agricoles
 
ScottLoveridge 12/88-1/89 
 52 2.4 2.4 Ridaction et.traduction du rapport sur Iesorgho/haricot
 

NickMinot 1-2/89 36 1.6 1.6 Ddpouillement
desdorndes ENBC Urbain
 
ScottLoveridge 3-4/89 32 1.5 1.5 
 R1daction etprisentation du rapport du sominaire des politiques
 
TomZatla 12/88,4/89 28 1.3 1.3 Organisation etexdcution du seinaire surLespolitiques agric.
 
Dan Clay 4/89 22 0.2
1.0 0.8 Siminalre
despolitiques, strategies non-agricoles, et formation
 
JimOtto 
 5/89 23 1.0 0.0 1.0 Dtpouillment desdonnies ENBC Urbain
 
ScottLoveridge 5-7/89 24 1.1 1.1 
 Questionnaires 898/90A, contacts Burundi/Zaire, mlni-smlnalres
 
David Wilcock (1 5/89 10 0.5 0.2 0.3 Contr6le/Evatuation des activltds.OAIetcoordination avec DAI/U
 
TonyBarclay (1) 6/89 4 0.2 0.1 0.1 Contrteldvatuation des activitis DALetcoordination avecDAI/W
 
hicl.'not 6-7/89 26 1.2 1.2 Dipouiltlement
desdonnes ENBC Urbain
 
Dan Clay 7/89 22 
 Stratigies 


DavidWilcock 7-12/89 3 0.1 0.1 


1.0 1.0 non-agricotes etformation
 

Rapport surLespolitiques agricotes, coordination avec IBRD.
 
ScottLoveridge 8-10/89 
 36 1.6 1.6 Ouestionaaires 898/90A, enqukte revenus-dpenses
 
TomZatta 
 9/89 22 1.0 1.0 Harmonisation, prdvision des ricottes, dvotution de production
 
MikeVybo 10/89 30 1.4 1.4 Rdorganisation du systome informatique, commanded'Ecquipement 



Appendix B: Dates and Purposes of STTA Deliveries
 

Dotes Jour TOTAL DSA
consultant Dae ~ or ,Personnes-moisiConsultant~ PLAN- Activiti Primaire 

;idZ10/89-4/90 
h 0.2 .2 Rapportetsdtnnaire curlospolitiques agricoles
Dan Clay 11/89 22 
 1.0 1.0 Stratfgies non-agricotes, budget HSU, formation LD,et TIP
 
TomZatta 
 11-12/89 26 1.2 1.2 
 Enquhte fertilisants etpesticides
 
Randy Schnepf 12/89 5 0.2 0.2 
 Redaction d-un doc,ment de formation de SPSS
 
TomZata 3-6/90 26 1.2 1.2 
 Enquite fertitisants etpesticides
 
Tony Barclay (1] 3/90 4 0.2 
 0.1 0.1 Contr6le/ivatuation des activitds DAI etcoordination avec DAI/
 
Chris Elias 
 5-6/89 40 1.8 1.5 0.4 
Formation SPSS
 
Dan Clay 6/90 22 
 1.0 1.0 Stratdgies non-agricotes, budget HSU, formation LD
 
Jenny Olsen 
 6-8/90 33 1.5 1.5 
 ODpouillement de donnes dlevage; dtude agro-forestier
 
Craig Harris 6-8/90 12 0.5 0.5 
 Etude agro-forestrier
 
Nick Minot 7-8/90 36 1.6 
 1.6 Ddpoulllemont desdcoindes
ENBC Urbain
 
ToM Zalta 7-8/90 24 
 1.1 1.1 Etude Cafd
 
Dan Clay 9-10/90 22 1.0 1.0 
 Etude agro-forestrier
 
David Tardif-Douglin 12/90-2/91 44 2.0 2.0 Etude CafE,
Etude Tubercutes
 
Dan Clay 3-4/91 22 
 1.0 1.0 Etude agro-forestrier
 
Dan Clay 
 5-6/91 
 22 1.0 1.0 Etude agro-forestrier
 
Tony Barclay 01] 
 6/91 6 0.3 0.2 0.1 Contr6le/dvaluation des activitis DARetcoordination avec DAI/U
 
ElliotBerg 9/91 8 0.4 0.4 SOminalres sur ltspolitiques agricoles
 
Dan Clay 10/91 23 1.0 1.0 
 Etude agro-forestrier
 
NickMinot 
 10/91 12 0.5 
 0.5 Sdminaire ENBC
 
Catherine Tardif-ouglin 12/91-9/92 120 
 5.5 5.5 Appulauxdtudes nutrition, agroforesterie, et genre

Tony Barclay (1] 
 1/92 3 0.3 0.3 Contrdie/Evaluation des activitds DARet coordination avec OAI/U

David Megillt 1/92-2/92 20 0.9 0.9 
 Construction de tlechantitlon de menages agricoles pour tesenqu
 
Dan Clay 1/92-2/92 24 
 1.1 1.1 Etude agro-foresterle
 
ScottLoveridge 4/92-5/92 22 1.0 1.0 
 Nottoyage/Anatyse Rapport Revenus etDepenses 1990
 
Don Clay 4/92-5/92 
 23 1.0 1.0 Etude agro-fnresterie
 
ScottLoveridge 6/92-7/92 32 
 1.5 1.5 Redaction Rapport Revenus etDepenses 1990
 
David Megill 6/92 
 16 0.7 0.7 Echantitlongage, et system de ponderatlion
 
JennyOlson 
 6/92-8/92 42 1.9 1.9 
 Etude sur Iadegradation de saot
 
Dan Clay 
 9/92 11 0.5 
 0.5 Analyse etude nutritlon/agroforesterle
 

Sous-TotaL: 
 90.8 59.6 31.2
 
TotalDJa EngagE: 
 90.8 59.6 31.2
 

Privision du Contrat
OAR: 
 93.0 69.0 24.0
% D~jaEngag6: 
 90 86% 130%
 
Pr~vision Rdvisie (2]: 
 93.0 61.8 31.2
% DdjaEngagE: 
 98% 96% 100%
 

RestantA Engager: 
 2.2 2.2 0.0
% restantAEngagE: 
 2% 4% OX
 
==z .:=r:=... 2== ="== 
=====.:-
 ."==-2= 


1)Rubrique budgitaire "Appu Ackninistratif.
au lieud'Asslstance Technique, donc,lespersonnes-mols soent
exclus des totaux.
 
(2]Pr~vision de STTArdvisde
A cause de ilutilisation sur budget deEINECO avec reductions aux DSA et PLAN proportionnelles
auxprdvisions de base et Isr~vision du contrat ASPAP/DAR du 28-6-91.
 
Appendice B. Soanaire de ('Assistance Technique de Courte Ourde Fournie par teContrat ASPAP/DAI 
 17-Nov-92
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Appendix 8: Dates and Purposes of STTADeliveries 

I- personnes-moo -i
Consultant Dates Jours TOTAL DSA PLAS AetivltE Primaire 

..............................................................
 
Soemsire:
 

TotalAnnie 1 26.0 15.1 10.9
DARArme 1 23.0 13.1 10.9MSUAnde 1 3.0 2.0 0.0 

Total Arne 2 28.3 10.6 17.8
 
DATAnne 2 16.6 2.0 14.5

MSUAnnie 2 11.7 8.5 3.2
 

Total Annie 3 15.5 13.5 2.0
DARAnnie 3 8.2 7.8 0.4
MSUAnnie 3 7.3 5.7 1.6 

Total Annie 4 8.0 7.4 0.5DARAnnie 4 5.0 4.4 0.5
KSUAnnie 4 3.0 3.0 0.0 

TotalAnnie 5 
 13.1 12.6 0.0OARAnnie 5 8.5 8.5 0.0
ISU Annie 5 4.5 4.0 0.0 

Total 90.8 46.5 31.2

OAR 61.2 27.3 26.4
 
MSU 29.6 19.2 4.9
 

Prdvislon des sous-contrats (rivisd le28-6-91):
 
Total 93.0
 

OAR 66.9 
HSU 26.1 

X DJa EngagE:
 
Total 
 98%
 
OAR 91X
 
HSU 
 113X
 

Reotant i Engager:
 
Total 
 2.2
 

OAl 5.7 
mSU -3.5 

"If 
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Liste de PUBLICATIONS
 
de la Division des Statistiques Agricoles
 

(DSA)
 
(17 novembre 1992)
 

(Ancien Service des Enqubtes et Statistiques Agricoles--SESA)
 

NO. P.01: 	 METHODOLOGIE ET RESULTATS SOMMAIRES DE L'ENQUETE NATIONALE
 
AGRICOLE. PHASE PILOTE, 1985, 89 pages, 2000 FRWS.
 

Ce document 	quL insiste davantage sur l'aspect m6thodologique aborde d'autres

points int6re'ssants, a savoir:
 

a) La phase d'identification (travail de 
bureau) comprenant la
d~termination des la
objectifs, conception et l'61laboration des
questionnaires, l'chantillonnage, lea techniques de pond6ration, etc.
 

b) Les operations sur terrain comprenant la collecte des donn~es et la

v~rification des questionnaires;
 

c) Le traitement informatique, le redressement automatique,

l'exploitation et la pr6paration des tableaux, etc.
 

Ce document fait aussi le sommaire des r6sultats obtenus lors de lenqudte
pilots portant notamment sur la composition du manage agricole, la superficie
moyenne des exploitations agricoles, l'utilisation des terres, l'&levage et
le niveau de production de certaines cultures principales.
 

NO. P.02: 	 SOMMAIRE DES RESULTATS DE LA PHASE PILOTE DE LENQUETE NATIONALE
 
AGRICOLE, 1985, 87 pages, 2000 FRWS.
 

Ce rapport qui constitue un extrait de la publication N001 insiste beaucoup
plus sur lea r6sultats sommaires de la phase pilote et n'aborde donc pasl'aspect m~thodologique. On pourra y trouver des informations plus d~taill~es sur la population agricole, les caract~ristiques du chef de m~nage,, la tailledes exploitations, morcellement des parcelles, 
les terres 	sous cultures,

l'levage et la production des principales cultures.
 

NO. P.03: 	 RESULTATS DE L-ENQUETE NATIONALE AGRICOLE 1984
 
Rapport 1 - Volume 1, 1985, 425 pages, 6000 FRWS.
 

Outre une introduction g~n~rale et un 
aspect m~thodologique qui fournissent
 au lecteur lea 6lments indispensables pour l'interpr~tation des tableaux, ce
volume 1 du rapport 1 est une compilation des principaux r~sultats chiffr~s
obtenus apr~s la r6alisation de la collecte et la tabulation des informations
recueillies sur terrain. Ces r6sultats sont ventilds par prefectures, r~gions
agro-6cologiques et zones g~ographiques. 
Les chiffres portent notamment sur
lee caract~ristiques d6mographiques de la population agricole, l'utilisation
desterres et la taille de l'exploitation, les productions agricoles

l'inventaire des cheptels. 

et
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NO. P.04: RESULTATS DE L'ENQUETE NATIONALE AGRICOLE 1984
 
Rapport 1 - Volume 2., 1986, 378 pages, 5500 FRWS.
 

Ddbutant comme le volume 
1, ce volume 2 du rapport I ventile lee momes
 
caract~ristiques du secteur agricole mais cette fois-ci crois~es avec un sous
 
ensemble de variables cl~s et ce aussi par prefecture, r6gion agro-6cologique
 
et zone g~ographique. Les donn~es chiffr6es portent essentiellement sur le
 
croisement des variables list~es pour le Rapport 1, Volume 1 pour mieux
 
6tudier leur interaction.
 

NO. P.05: 	 RESULTATS DE L'ENQUETE NATIONALE AGRICOLE 1984
 
Rapport 1 - Volume 3, 1986, 201 pages, 4000 FRWS.
 

Ayant la m~me introduction standard que les deux. volumes prec6dents, ce
 
volume 3 du rapport 1 compile les informations sous forme de tableaux
 
concernant le questionnaire "Donn~es Saisonni~res". Celles-ci consistent dane
 
une premiere section en une distinction entre la main-d'oeuvre ext6rieure
 
utilis~e sur l'exploitation et les prestations des membres de la famille en
 
dehors de l'exploitation et en des estimations des productions animales dans
 
une deuxi~me section tandis que la troisidme traitait l'aspect commercialisa
tion.
 

NO: P.06: 	 RESULTATS DE L'ENQUETE NATIONALE AGRICOLE 1984
 
Rapport I - Volume 3 Annexe, 1986, 115 pages, 2500 FRWS.
 

Ii s'agit d'un annexe du volume 3 renfermant les tableaux des erreurs de
 
sondage pour toutes lee variables consid~r~es dans le questionnaire "Donn~es
 
saisonidres".
 

NO. P.07: 	 PERTES DE TERRES DUES A L'EROSION. RESULTATS DE L'ENQUETE PILOTE
 
SUR LEROSION (ANNEE AGRICOLE 1984), par Yvan DEJAEGHER, 1984, 24
 
pages, Stock 6puis.
 

Ce rapport a caract~re descriptif essaie d'hi6rarchiser les diff~rents types

d'occupation du sol en fonction de leur efficacit6 A prot6ger les terrains
 
contre l'1rosion et de tester l'efficacit6 de certaines associations de
 
cultures, de certaines pratiques culturales et anti-6rosives, en vue du
 
calibrage de l quation universelle de WISCHMEIER.
 

NO. P.08: 	 DESCRIPTION SOMMAIRE DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE
 
L'AGRICULTURE AU PWANDA. ENQUETE NATIONALE AGRICOLE 1984.
 
Rapport 2, 1987, 86 pages, 2000 FRWS.
 

Ce rapport identifie les aspects saillants de l'agriculture au Rwanda dane un
 
esprit de synth~se. Il met a la disposition de l'utilisateur lee principaux

r~sultats principalement sous forme de textes et de graphiques 6manant des
 
analyses d~jA amorc6es mais d'une fagon encore peu approfondie. Les informa
tions portent surtout our la composition et les principales caract~ristiques

d6mographiques de la population agricole, l'utilisation des terres, la
 
production vivri~re et caf~icole, '1levage, lutilisation de la main-d'oeuvre
 
agricole ainsi que sur le volet 1'rosion.
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NO. P.09: INTEGRATION REGIONALE 
DES PRIX ALIMENTAIRES AU RWANDA 
: 1970
1986, par Sharon BYLENGA et Scott LOVERIDGE, 1987, 22 pages, 500
 
FRWS.
 

Ce document est une analyse de correlation des prix de d~tails entre lea
march~s 
(1970-1986) pour quatre produits hautement commercialis~s au Rwanda,
a savoir : le haricot, le sorgho, la pomme de terre St la banane. L'analyse
identifie lea march6s que Ilon dit 
"int~gr~s" (coh~rents) pour tel ou tel
produit et 
aborde aussi l'influence de llam~lioration du syst~me routier de
 
transport aur l'int~gration des march6s.
 

NO. P.10: RESULTATS D'UNE ENQUETE 
SUR LE NIVEAU DE COMMERCIALISATION DU
 
HARICOT A L'ECHELON DU PRODUCTEUR, par Serge RWAMASIRABO,Th~obald

KAMPAYANA et Scott LOVERIDGE, 1987, 14 pages, 500 FRWS.
 

Ce document pr~sente de nouvelles informations recueillies par le SESA sur le
sous-secteur du haricot. 
Y sont abord~s notamment lea probl&mes de stocks de
sacurit6 alimentaire, la sp~cialisation r~gionale de la production, et 
lea
 
politiques des prix.
 

NO. P.11: RESULTATS DIUNE ENQUETE 
SUR LE NIVEAU DE COMMERCIALISATION DU

SORGHO A L'ECHELON DU PRODUCTEUR, par Scott LOVERIDGE et d'autre
 
cadres du SESA, 1987, 29 pages, 1000 FRWS.
 

Ce document pr~sente de nouvelles informations recueillies par le SESA aur le
sous-secteur du sorgho. 
Y sont abord~s notamment lea probldmes de stocks de
s~curit6 alimentaire, la sp~cialisation r~gionale de la production, et lea
 
politiques des prix.
 

NO. P.12: CARACTERISTIQUES DESCRIPTIVES DES COMMERCANTS DES 
PRODUITS
 
VIVRIERS OPERANT SUR DES PLACES FIXES DANS CINQ PREFECTURES DU
RWANDA, Scott LOVERIDGE et J.L~onard NGIRUMWAMI, 1987, 52 pages,

1500 FRWS.
 

Ce document fournit quelques renseignements sur lea types dIinvestissement que
font lea commergants dans le domains des produits vivriers (Haricots, Sorgho,
Pomme de terre), sur les variations des coOts de commercialisation de ces
produits. Ii tente aussi dlidentifier lea points faibles ainsi que lee
diff~rents acteurs de la chaine de distribution d'un produit vivrier.
 

NO. P.13: MODE D'OPERATION STANDARD DES COMMERCANTS DES PRODUITS VIVRIERS
 
OPERANT SUR DES PLACES FIXES DANS CINQ PREFECTURES DU RWANDA, par 

commergants oeuvrant sur des places fixes face A certaines situations ainsi
 

J. L6onard 
FRWS. 

NGIRUMWAMI at Scott LOVERIDGE, 1987, 39 pages, 1000 

Ce document contient des informations sur lea strategies des types de 

que aur certains 616ments tels qus 
lea volumes d'achat, lea ventes, lea
bn6ffices, lea moyens de transport, la capacit6 de stockage et le nombre de

voies d' coulement.
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NO. P.14: 	 APERCU HISTORIQUE ET METHODOLOGIQUE DE L-ENQUETE NATIONALE
 
AGRICOLE 1984, par Yvan DEJAEGHER, Dan CLAY, Serge RWAMASIRABO et

J.L NGIRUMWAMI, 1988, 124 pages, 1500 FRWS.
 

Ce document 	fournit tous lea d6tails sur la fagon dont toutes lea 
 activit~a
 
de l'Enqudte Nationale Agricola ont 6t6 menses. 
Il fournit aux utilisateurs
 
un ensemble exhaustif de faits concernant lea m6thodes de collecte et 
de

traitement des donn~es de l'Enqudte. 
On y trouve surtout lea informationa sur

le d~veloppement historique du projet, le plan d'6chantillonnage, le contenu
 
de l'enqu~te, lea d6finitions des concepts, lea m~thodologies, le contr6le de
 
-la qualit6 des donn~es et lea coOts par cat~gorie de d~penses.
 

NO. P.15: 	 ESTIMATION DE LA PRODUCTION PAR LES AGRICULTEURS, par Yvan
 
DEJAEGHER, 1988, 22 pages, 500 FRWS.
 

Dans le souci de mettre en place une mdthode d'estimation l6g~re, peu coateuse
 
et rapide de la production vivri~re en milieu rural, le SESA a men6 une dtude
 
sur 
l'1valuation du pouvoir estimatif "Quantitatif" des cultivateurs envers
 
la production total de 1'exploitation pour la saison en cours (environ un mois
 
avant la r~colte). Le present document est donc une discussion des principaux

r~sultats obtenus de cette 6tude.
 

NO. P.16: 	 IMPORTANCE DU HARICOT ET DU SORGHO DANS LE SYSTEME DE PRODUCTION

DES CULTURES VIVRIERES AU RWANDA: DISPONIBILITES ACTUELLES ET 
PROJECTIONS POUR LIAVENIR, par Scott LOVERIDGE, 1989, 122 pages,
 
2500 FRWS.
 

Ce document dcrit la chaine de commercialisation des deux produits et montre 
que le Rwanda rural importe lea quantit6s non-n~gligeables de haricot et de
sorgho. Ld majorit6 des m~nages agricoles est acheteur net des deux produits.
Les acheteurs nets sont g~n~ralement plus d~munis que lea vendeurs nets. Les
 
m~nages lea moins productifs en termes caloriques par 
personne dependent
beaucoup plus 
sur la patate douce que lea m6nages plus ais6s. La culture de

la patate douce apporte plusieurs avantages par rapport aux autres cultures
 
pour lea m6nages ayant un manque 
de production calorique: son rendement
 
calorique par hectare par 
an est plus 	616v6, sa production est moins hand
icap~e par lea sols infertiles, et sa r~colte est quasi-constante. La

pression d~mographique et la non-disponibilit6 des terres indiquent que la
 
patate pourra Ctre de plus en plus f-avoris~e comme une culture d'avenir. 
Mais

le Rwanda deviendra probablement d~ficitaire en termes caloriques d'ici Pan
 
2010.
 

NO. P .17 	 LE R6LE DE LA FEMME DANS L-AGRICULTURE RWANDAISE, PAR GERMAINE 
BUCYEDUSENGE, HYACINTHE FABIOLA, ANITA REGMI, LAURENCE UWAMARIYA,
1990, 76 PAGES, 2000 FRWS. 

Cette 6tude 	s'efforce d'examiner le r6le que joue la femme dans l'agriculture

rwandaise. 	Les divers facteurs qui 
 influencent leur contribution au
d~veloppement agricole sont aussi passes en revue. 
Sur base de 	cette 6tude,

on peut conclure que clest surtout 
le cadre lgal et lea normes sociales en
vigueur qui 	handicapent l'activit6 des femmes dans le d~veloppement agricole.
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NO. P .18 
 ETUDE SUR LES ENGRAIS MINERAUX ET LES PESTICIDES AU RWANDA PAR
 
LAURENCE UWAMARIYA, HYACINTHE FABIOLA, TOM ZALLA, 1990, 83 PAGES,
 
2000 FRWS.
 

Le document montre l'utilisation des engrais et des pesticides au Rwanda. Sont

d~crite aussi la recherche et le d~veloppement qui sont bass 
sur lea
r~sultate dans lee stations de recherche et projets. Des conseils sont aussi

fournis dans l'approvisionnement, lea prix et les subventions des intrants
 
chez l'agriculteur
 

NO. P .19 	 RESULTATS D'UNE ENQUETE SUR L°EXPERIENCE DES ENGRAIS MINERAUX ET
DES PESTICIDES EN MILIEU RURAL AU RWANDA PAR LAURENCE UWAMARIYA,
HYACINTHE FABIOLA, EMMANUEL SHINGIRO, TOM ZALLA, 1990, 37 PAGES, 
1000 FRWS. 

Le document a 6t6 fait dans le but de voir la tendance dans l'utilisation des
engrais et pesticides. Quells eat aussi la sensibilisation des agriculteurs

sur l'utilisation des engrais et pesticides 
. Une enqudte qui a 6t6 conduite
 
a sugg~r6 d'autre part que la vulgarisation soit pouss~e plus loin pour que

lea paysans 	soient motivds davantage
 

NO. P.20 
 THE ROLE OF SWEET POTATO IN RWANDA'S FOOD SYSTEM: The Transition
 
from Subsistence Orientation to Market Orientation? DAVID GREGORY
 
TARDIF-DOUGLIN, 1991, 104 PAGES, 2000 FRWS.
 

Or que la patate douce eat une culture extr6mement importante dans le systame

alimentaire 	du Rwanda, elle 
a b6n~fici6 	de tr~s peu d16tudes substantives.
Ce document 	a 6t6 6tabli pour mettre fin 1 cette lacune lamentable. Sur base

d'une enqudte portant sur la moiti6 de l'chantillon natiok.al de la DSA, ells
 montre l'importance 
de la patate douce en faisant un constat de sa

commercialisation et lee potentialit~s pour mieux d~velopper son march6, 
en
!e comparant avec ceux du manioc at de la 
pomme de terre. Disponible en
 
frangais, comme publication P.21.
 

NO. P.21 	 LE ROLE DE LA PATATE DOUCE DANS LE SYSTEME ALIMENTAIRE DU RWANDA: 
La transition do l'agriculture de subsistance a l'agriculture A 
des fins commerciales? DAVID GREGORY TARDIF-DOUGLIN, 1991, 104 
PAGES, 2000 FRWS. 

Version frangaise de la Publication P.20.
 

NO. P.22 	 ENQUETE NATIONALE AGRICOLE 1989: Production, Superficie,

Rendement, Elevage et Leur Evolution 1984-89, 
102 PAGES,
 
2000 FRANCS.
 

Outre l'introduction g~n~rale at 
l'aspect m~thodologique qui fournissent au

lecteur lea 
616ments indispensables pour 1'interpretation des tableaux, 
ce
rapport eat une compilation des principaux r~sultats chiffr~s obtenus apras

la collecte des informations sur terrain. Ii comprend lee r6sultats ventil~s
 par prefectures, par saison (A at 
B) at par mois. Les chiffres portent

notamment eur l'utilisation des terres at 
la taille de l'exploitation, lee
 
productions agricoles et l'inventaire des cheptels. L'analyse de l'volution
de la production agricole, la superficie at le rendement, du cheptel et de la
production animale depuis 1984 jusqu'en 1989 est une partie particuli~rement

trait~e dane ce rapport.
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NO. P.23 
 L'ESPECE CAPRINE AU RWANDA, SON POTENTIEL POUR UN DEVELOPPEMENT
 
FUTUR. par SERGE RWAMASIRABO, 30 pages, 1000 FRWS
 

L16tude Bur la race caprine au Rwanda, la premiere du genre, eat partie des
 
donn~es empiriques recuellies en 1984 lore de l'enqudte nationale agricole

de 1984 . Elles ont dt6 complet6es par une descente en 1989 aur le terrain

qui a dur6 trois moja Bur terrain. Toutes cea donn~es ont confirm6 lhypoth~se

de d~part qulau fur et A mesure que la population accroit, lea pratiques de
 
l'levage changent du grand b~tail au petit ruminant. Lea avantages semblent
 
6vidents surtout pour le caprin: 
un petit capital initial, peu de risque,

suffisament de r6sistance, non exigeant quant A son alimentation, le cash
 
imm~diat eat toujours assur6 en cas de mise en vente. Le caprin offre
 
des avantages au niveau macro-6conomique surtout en ce qui concerne le
 
produit d~riv6 a savoir le cuir. Le caprin eat susceptible d'augmenter

ainsi le pouvoir d'achat des paysans aux petites terres, situation
 
qui tend de plus en plus A se g~n~raliser au Rwanda.
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Liste de DOCUMENTS DE TRAVAIL de la Division des Statistiques Agricoles
 

(DSA)
 

(Ancien Service des Enqu~tes et Statistiques Agricoles--SESA)
 

NO: DT.01: 
 ENQUETE SUR LES PRIX. DESCRIPTION DES SERIES DES PRIX DEJA
 
EXISTANTS, par J. Chrysostome MUKENZANGAGO, 1987, 47 pages,
 
1200 FRWS.
 

Ce document 	se propose de contribuer A une meilleure connaissance des donn~es

actuellement disponibles au Rwanda en ce qui 
concerne lea statistiques

agricoles. Diff6rentes sources fournissent pour le moment des prix agricoles:

MINIPLAN, BNR, MINAGRI, MINIFINECO et OPROVIA; on peut trouver la m~thodologie
utilis~e par chaque 
unit& pour effectuer lea relevds 
des prix et ainsi
queleurs fr~quences. Par example, OPROVIA/GRENARWA effectue des relev6s

hebdomadaires des prix des denr6es alimentaires qui entrent dane lea activit~s
de stockage. Ainsi, lea utilisateurs pourront comprendre lea informations que
ces donn~es repr6sentent sans effectuer des d6placements inutiles. 
 A la fin
de la brochure, as trouvent les prix du MINIPLAN, du MINAGRI et de la BNR pourmettre a la disposition des personnes intdressdes, lea prix provenant de 
diff~rentes sources. 

NO: DT.02: 	 PROBLEMATIQUE DU NIVEAU DES TRANSACTIONS DU HARICOT AU RWANDA. 
R6sultats de six mois d'observations. 1985-1986, par Scott
LOVERIDGE, Yvan DEJAEGHER et Serge RWAMASIRABO, 1986, 11 pages,
500 FRWS. 

Cette brochure renferme une liste de tableaux permettant de mieux comprendre

"la probl~matique du niveau des transactions du haricot au Rwanda" d'apras les
r~sultats de six mois d'observations. 
L'6tude a montr6 que la production du
haricot est 	d6ficitaire et 
ceci entraine une importation significative du
haricot des 	pays voisins ainsi 
que certaines cons6quences. La stratdgie

ideale peut Ctre de maintenir lauto-suffisance dana des produits encombrants
 et a haute teneur calorifique tout en comptant sur des r~gions adjacentes pourdes quantit6s suppl~mentaires de produits a marge commerciale inf~rieure.
 

NO. DT.03: 
 RELATIONS ENTRE LA PRODUCTION, LA COMMERCIALISATION, LE PRIX ET
 
LA SECURITE 	 ALIMENTAIRE DE CERTAINS PRODUITS VIVRIERS STOCKABLES 
AU RWANDA, 1986, 14 pages, 500 FRWS.
 

Le projet de recherche s'est essentiellement centr sur l'identification et
la meilleure 	comprehension des barri~res A l'augmentation de la production
de la productivit6 A long terms des 	

et 
syst~mes de productions vivri&res

nationaux. La strat~gie alimentaire nationale que le gouvernement rwandais amiss au point pour augmenter la production totals et la consommation;
appui sur 	

son 
lea centres 	de recherche pour renforcer sa capacit6 technologique,


l'inveetissement pour l'am~lioration des routes et lea 
cooperatives ont 6t6
favoris~es. A 6t6 6tabli aussi avec l'assistance des pays donateurs, un syst~me de stockage (GRENARWA). L'objectif de toutes ces recherches 6tant deconstituer des ensembles des donn~es existantes et compl~mentaires et qui
seront utiles pour une analyse future. 

NO. DT.04: 	 PRODUCTION, MARKETS, PRICES AND FOOD SECURITY RELATIONSHIPS AMONG 
SELECTED COMMODITIES IN RWANDA, 1986, 14 pages, 500 FRWS.
 

Version anglaise du Document de Travail DT.03.
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NO. DT.05 	 RELATIONSHIPS BETWEEN FOOD PRODUCTION, MARKETING, AND FARMER 
PERCEPTIONS IN FIVE PREFECTURES OF RWANDA, par Scott LOVERIDGE et 
Michael T. WEBER, 1986, 40 pages, 1200 FRWS.
 

Ce document pr6sente les r~sultats d'une enqu~te mende sur un sous-6chantillon 
de 250 des 1092 m6nages enqudt~s par le SESA. L'dtude montre que lee 
strategies de scurit& alimentaire des m~nages changent selon leur niveau de 
production calorique.
 

NO. DT.06: 	 QUELQUES OBSERVATIONS SUR LES PROGRAMMES DE FIXATION DU PRIX
 
PLANCHER ET DE RECHERCHE SUR LE HARICOT AU RWANDA, 1987, 10
 
pages, 500 FRWS.
 

L'6tude sp6cifie lee vendeurs et acheteurs nets du haricot et lee contraintes
 
de chacun. Ii y a lieu de se demander quelles seraient lee 
consequences de
 
taxer le cafe afin d'utiliser une partie de ce revenu pour soutenir le prix

du haricot. Ii est indiqu6 aussi les contraintes qui font que le fait
 
d'augmenter le prix n'incite pas n~cessairement le producteur A augmenter sa
 
production. L'6tude montre 6galement lee diff~rentes sur
considerations 

lesquellee le gouvernement devrait slappuyer et qui jouent un r6le tr&s
 
important dans la scurit6 alimentaire.
 

NO. DT.07: 	 OBSERVATIONS ON PRICE SUPPORT AND RESEARCH PROGRAMS FOR BEANS IN
 
RWANDA, 1987, 10 pages, 500 FRWS.
 

Version anglaise du Document de Travail DT.06.
 

NO. DT.08: 	 REGIONAL INTEGRATION OF FOOD PRICES IN RWANDA, 1970-1986, par

Sharon BYLENGA et Scott LOVERIDGE, 1987, 22 pages, 500 FRWS.
 

Version anglaise de la Publication P.09.
 

NO. DT.09: 	 ATTITUDES, EXPERIENCES, CONDITIONS ET STRATEGIES DES EXPLOITANTS:
 
Distributions de Frequence. "R6sultats d'une Enqu&te Ponctuelle
 
aupr&s des M6nages Ruraux", par Theobald KAMPAYANA, 1987, 30
 
pages, 1000 FRWS.
 

Cette publication montre des tableaux oQ figure la distribution de fr~quence
des r~ponses des exploitants rwandais A certaines questions concernant lee 
stocks, l'achat et la vents des produits vivriers, lee prix incitateurs, ]es
 
sources d'information en mati~re d'agriculture 
et le budget familial par
 
prefecture.
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NO. DT.10: 
 LA PRODUCTION DE CERTAINES CULTURES VIVRIERES: La S6cheresse do
 
1984 Compar6e A une Annie Normale (1986), la Rpartition
Mensuelle do la Production Agricole et son Impact Possible sur laStrat6gie Alimentaire, par Yvan DEJAEGHER et NGARAMBE Octavien,
 
1987, 20 pages, 500 FRWS.
 

La s~cheresse de 1984 a beaucoup plus frapp6 
lee cultures de la deuxiame
 
saison, telles que les haricots, mats et 
lee patates douces. Les c~r~ales,

le manioc, et les bananes ont 6t6 tr&s peu touches par la s6cheresse de 1984.

Certaines cultures, notamment la patate douce et la banane montrent une grande

importance sur la s6curit6 alimentaire, car elles procurent aux producteurs
 
une production quasi-constante durant toute l'ann~e. L'agriculteur a tendance

A allonger la p~riode de r~colte malgr6 que cela ne maximise pas les rende
ments pour 6viter les risques. 
 L'ann~e 1986 montre que CYANGUGU, GIKONGORO,

et GISENYI n'arrivent pas a satisfaire leurs besoins caloriques A partir de
 
leurs productions;
 

NO. DT.11: 	 RELATIONSHIPS 
BETWEEN BEAN MARKETING AND BEAN PRODUCTION
 
TECHNIQUES, Scott LOVERIDGE et Krista C. Dessert, 1987, 22 FRWS,
 
500 FRWS.
 

L'6tude porte sur 15 m~nages dans la Prefecture de KIGALI. Elle montre que

les acheteurs nets de haricot sec ont tendance a utiliser plus de main
d'oeuvre par hectare dans 
leurs champs de haricot que les vendeurs nets de
 
haricot sec.
 

NO. DT.12: 	 OPTION DETAILLEE POUR L'HARMONISATION DE LA COLLECTE DES
 
STATISTIQUES AGRICOLES AU RWANDA, 
par G~d~on MUDACUMURA, Tom
 
ZALLA, et Hyacinthe FABIOLA, 1988, 19 pages, Stock 6puie 
.
 

Premiere proposition du SESA pour un syst~me harmonis6 de 
la collecte 	des
 
statistiques agricoles qui a 6t6 pr6sent6 dans un s~minaire du 4 f6vrier 1988
 
a KIGALI.
 

NO. DT.13: 	 RESULTS OF A SURVEY 	 ON FARM LEVEL SORGHUM MARKETINGS, par Scott 
LOVERIDGE et les cadres du SESA, 1988, 31 pages, 1000 FRWS.
 

Version anglaise de la Publication P.11.
 

NO. DT.14: 	 BIBLIOGRAPHIE DES RAPPORTS ASPAP/DAI, par Gregory C. LASSITER,
 
1989, 5 pages, 500 FRWS.
 

Ce rapport 	fournit un 
listing des rapports effectu~s sous le contrat
 
USAID/revelopment Alternatives, Inc., 
contractant institutionnel du projet
ASPAP. Ce listing contient des synthdses des r~unions sur la planification

des activit~s du projet, des termes de r~f~rence pour certaines 6tudes, des 
rapports de mission des consultants A court terms, des rapports semestriels
des activit~s du projet, ainsi que les rapports d'analyse de donn6es effec
tudes au sein du projet.
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NO. DT.15: 	 PROGRAME DETAILLE POUR LEHARMONISATION DE LA COLLECTE DES
STATISTIQUES 
AGRICOLES AU RWANDA, par G~d6on MUDACUMURA, Tom

ZALLA, et Hyacinthe FABIOLA, 1988, 31 pages, Stock 6puis6.
 

Version finale d'une proposition au SESA pour un syst~me harmonis~e de Iacollecte des statistiques agricoles qui a 6t6 pr~sent6 dans un s6minaire du
 
13 mai 1988 A KIGALI.
 

NO. DT.16: 	 PROPOSITION SUR LES ACTIVITES DE COLLECTE DES STATISTIQUES
AGRICOLES PENDANT LA PREMIERE SAISON 1989, par Daniel C. CLAY,
Hyacinthe FABIOLA, Jean KAYITSINGA, Gregory C. LASSITER, Octavien

NGARAMBE, J.M.V. SEHENE, et Tom ZALLA, 
1988, 41 pages, Stock
 
6puis&.
 

Sommaire des nouvelles m~thodes de collecte 
de statistiques, nouveaux

questionnaires, et systdme de formation propos6 pour la saison A 1989.
 

NO. DT.17: 	 TENDANCES DE LA PRODUCTION ET SON IMPACT SUR LA SECURITE ALIMEN-
TAIRE, par Octavien NGARAMBE, Gregory C. LASSITER et Scott 
LOVERIDGE, 	1989, 10 pages, 500 FRWS.
 

Ce document aborde la composition de la production vivri~re (en tonnes) et la
production calorique par personne en milieu rural pendant les 5 derniares ann~es. 
Les diff~rentes tendances sont analys~es suivant les prefectures et
selon quelques 
produits typiques. Une comparaison des donn~es sur les
superficiea d6montre l'impact de la pression d~mographique sur l'utilisation
 
des terres.
 

NO. DT.18: 	 RELATIONS ENTRE LE COMPORTEMENT DES MENAGES DANS LE SECTEUR RURAL 
ET LES OBJECTIFS NATIONAUX A TRAVERS LES CULTURES SUI-VANTES: le
Haricot, le Sorgho, is Patate douce et le Caf6, par Scott 
LOVERIDGE, 1989, 12 pages, 500 FRWS.
 

Cette 6tude 	examine la production et l'autosuffisance alimentaire en haricot 
et sorgho ainsi que le r6le importar. Is la patate douce dans l'alimentation
des petits 	exploitants du Rwanda. Le r6le du Caf6 qui occupe pas mal desterres et qui est une source importante de revenu montaires y est aussi 
abord6.
 

NO. DT.19: 	 QUELQUES CARACTERISTIQUES DES MENAGES AGRICULTEURS-ELEVEURS, par
Serge RWAMASIRABO, Hyacinthe Fabiola et Aloys MUNYANGAJU, 1989,
 
19 pages, 500 FRWS.
 

Ce document expose certaines caractristiques saillantes des m~nages agricul
teurs-6leveurs qui permettront de mieux orienter 1'4tude vers 1'identification
 
des potentialit~s 6conomiques de 1'61evage des caprins.
 

17 novembre 1992 
 69 



NO. DT.20: 	 SECURITE FONCIERE ET 
PRODUCTION AGRICOLE DANS UN CONTEXTE DE
 
FORTE PRESSION DEMOGRAPHIQUE. (Exp6rience du Rwanda), par Benoit
 
BLAREL, 1989, 29 pages, 500 FRWS.
 

Ce document aborde l'analyse de l'organisation du secteur agraire en par
ticulier le r6gime foncier et le morcellement des terres au Rwanda. On essaie
 
de rdflechir sur la situation actuelle du 
rdgime foncier traditionnel et
 
identifier ces contraintes sur le ddveloppement du secteur agricole.
 

NO. DT.21: 	 STRATEGIES NON-AGRICOLES AU RWANDA: Rapport Pr6liminaire, par

Daniel CLAY, Jean KAYITSINGA, Thdobald KAMPAYANA, Innocent NGEZI
 
et Jennifer OLSON, 1989, 16 pages, 500 FRWS.
 

L'6tude essaie de ddcouvrir certaines stratdgies suivies par lea paysans

rwandais pour confronter le probl~zie de la diminution de la taille de leurs
 
exploitations. L'accent est mis sur l'emploi alternatif, la migration et le
 
contrdle de 	la fdconditd.
 

NO. DT.22: 	 RECAPITULATION DES RESULTATS DES DIFFERENTES PRESENTATIONS, par

Serge RWAMASIRABO et Tom ZALLA, 1989, 10 pages, 500 FRWS.
 

Ce document 	rdsume les etudes des documents de travail DT. 17 a DT. 21. 

NO. DT.23: 	 JOURNEES DE REFLEXION SUR LES CONTRAINTES DE L'AGRICULTURE 
RWANDAISE ET LEURS IMPLICATIONS DANS LA FORMULATION DES POLITI-

QUES AGRICOLES: Une Synth~se des Conclusions, par Serge
 
RWAMASIRABO et Tom ZALLA, 1989, 9 pages, 500 FRWS.
 

Ce document 	compile lea principales conclusions issues des d6bats mends 
our
 
leo documents de travail DT. 17 a DT. 21.
 

NO. DT.24: 	 QUESTIONNAIRES UTILISES DANS LIENQUETE NATIONALE AGRICOLE: SAISON
 
A 1989, 1 NOVEMBRE 1988 AU 28 FEVRIER 1989, par Hyacinthe

FABIOLA, Jean KAYITSINGA, Greg Lassiter, Octavien NGARAMBE, 
et
 
Jean-Ldonard NGIRUMWAMI, 1989, 53 pages, 1500 FRWS.
 

Ce document est compos6 des photocopies des questionnaires mends sur 11chan
tillon DSA au cours de la premidre saison culturale 1989.
 

NO. DT.25: 	 QUESTIONNAIRES UTILISES DANS L-ENQUETE NATIONALE AGRICOLE: SAISON
 
B 1989, 1 MARS 1989 AU 31 OCTOBRE 1989, par Hyacinthe FABIOLA,
Jean KAYITSINGA, Greg Lassiter, Octavien NGARAMBE, Jean-Ldonard 
NGIRUMWAMI, et Serge RWAMASIRABO, 1989, 53 pages, 1500 FRWS. 

Ce document 	eat compos6 des photocopies des questionnaires mends sur l'dchan
tillon DSA au 
cours de la 	deuxidme saison culturale 1989.
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NO. DT.26: 	 RESULTATS DE LENQUETE SUR L'UTILISATION DES MARAIS, par Octavien
 
NGARAMBE et Yvan DEJAEGHER, 1988, 24 pages, 1000 FRWS.
 

L'enqudte sur l'utilisation des terres de marais vise A connaltre les droits

fonciers sur lee terres des marais pour lea agriculteurs, la durde de la mise
 
en culture, le niveau d'amnnagement et lea types de cultures qui ont 6t6

plant~es en 1987. L'enqudte montre que 70% des marais ne sont pas am~nages.

Les agriculteurs signalent qu'ils 
ont le droit de propri6t6 priv6e sur lea 
terres des marais. Lee marais sont exploit~s durant toutes lee 3 saisons 
culturales, main beaucoup plus pendant la troisi~me saison culturale oa lee
cultures dominantes sont lee patates douces, 
le haricot 	et le mays. La
superficie moyenne par champ est de 3 ares A l'echelle nationale. Lee marais 
sont cultiv~s pour la majorit6 des cas depuis plus de 20 ans.
 

NO. DT.27: 	 LA DESTINATION INTENTIONNEE DU HARICOT ET DU SORGHO ACHETES PAR
 
LES PRODUCTEURS, par Scott LOVERIDGE, 1989, 7 pages, 500 FRWS.
 

Cette analyse des donn6es collect~es sur lee transactions des producteurs

durant l'ann~e agricole 1986 montre qu'au moment de 
l'achat, la majorit6 du
haricot achet6 est destin~e A la consommation. La majorit6 du sorgho achet4est destin~e A la fabrication de bi6re. Le march6 est une source importante

des semences de haricot pour lee producteurs tandis que le sorgho fait l'objet

de beauccup de transactions commerciales au niveau des exploitations.
 

NO.DT. 28." RESULTATS DE L-ENQUETE SUR LE COMMERCE FRONTALIER AU RWANDA".
 
par NGIRUMWAMI J. Lonard, Juin 1989,
 

Ce document fait principalement un constat sur lea transactions commerciales 
formelles et informelles entre le Rwanda et les pays limitrophes. Il essaie
de relever certaines caract~ristiques de ce commerce frontalier afin de mettre
A la disposition des d~cideurs et planificateurs un constat de faits pouvant
leur permettre A mieux orienter lea politiques. 

NO.DT 29 RESULTATS DE L'ENQUETE SENSIBILITE/MOTIVATION DES AGRICULTEURS
 
FACE A LA CULTURE DU MAIS DANS LA ZONE DIACTION DU PROJET MAIS

DES BIRUNGA". par NGIRUMWAMI J.-L~onard, Juin 1989, 11 pages,

500 FRWS.
 

Ce document eat une compilation des r~sultate de cette enqudte qui s'inscrit
 
dans l'tude globale du march& et de la commercialisation du mals dane le

cadre du Projet Maio des Birunga. On essaie de r~pondre A certaines interroga
tions, a savoir: lea producteurs de la r~gion sous 6tude sont-ils int6resses 
A augmenter leur production de mats? Si oui , A quelles conditions? disposent
ils assez de terres pour le faire ou seraient-ile obliges d'op~rer certaines
 
substitutions ? si oui 
, lesquelles ? quelle serait la destination du Mais
 
produit ?
 

NO .DT 30 	 CYCLE DE DEVELOPPEMENT FAMILIAL, CLASSE SOCIALE ET REPARTITION
 
DES REVENUS EN MILIEU RURAL AU RWANDA PAR DANIEL C. CLAY, JEAN
 
KAYITSINGA, JIM MCALLISTER, 1990, 13 PAGES, 500 FRWS.
 

Ce document nous permet de mieux comprendre d'abord lea processus dedynamique socio-6conomique qui sont actuellement responsables des 
diff~renciations dane la production de revenus au sein du m~nage avant
mime de poursuivre nos efforts d'augmenter lea revenus des m~nages 
agricoles au Rwanda 
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NO .DT 31 	 MIGRATION PERMANENTE DE LA POPULATION AGRICOLE AU RWANDA PAR 
JENNIFER M. OLSON, DANIEL C. CLAY, JEAN KAYITSINGA, 1990, 22 
PAGES, 1000 FRWS. 

La lecture de ce document vous permettra comment la migration humaine
 
n'est pas seulement l'apanage de ceux qui sont pauvres ou d~pourvues de
 
terres mais 
reconnue comme un m6canisme par lequel la population
 
saadapte aux conditions 6cologiques d6favorablea mais aussi est-elle
 
percue comme une voie vers une plus grande prosp~rit6
 

NO .DT 32 	 MIGRATION TEMPORAIRE DANS LES MENAGES AGRICOLES AU RWANDA PAR
 
DANIEL C. CLAY, INNOCENT NGENZI, 1990, 13 PAGES,500 FRWS.
 

L'6tude esaie de d~terminer a quel degr6 lea m6nages agricoles font la
 
migration temporaire comme strat~gie alternative a compl~ter leur
 
besoin de subsistance.
 

NO .DT 33 	 L'EMPLOI EN DEHORS DU MENAGE AU RWANDA PAR DANIEL C. CLAY, JEAN
 
KAYITSINGA, THEOBALD KAMPAYANA, 1990, 22 PAGES, 1000 FRWS.
 

Le document montre la contribution aux efforts qui sont actuellement
 
d~ploy~s pour comprendre et favoriser lea emplois non-agricoles au
Rwanda en examinant de fagon empirique 
l'tat actuel de 1'emploi au
 
niveau du m~nage et en recherchant sa relation avec lea
 
caract~ristiques bien d6finis des m~nages et des individus
 

NO .DT 34 	 PROPOSITION POUR UNE HARMONISATION DES METHODES DE COLLECTE DES
 
STATISTIQUES AGRICOLES PAR PIERRE RWALINDA, LAURENCE UWAMARIYA,
 
GILBERT DELEPIERRE, 1991, 7 PAGES, 500 FRWS.
 

Le document r~capitule toutes lee propositions qui ont 6t6 envisag6es jusqu'

A date sur l'harmonisation des m~thodes de collecte des donn6es statistiques

agricoles au sein du Minist~re de l'Agriculture, de lElevage et des Fordts.
 
Vu que le syst&me de collecte des donn6es agricoles mis au point par la DSA
 
eat plus fiable mais coOteux pour une representation des donn6es au niveau
 
communal, la derni~re proposition faite au mois de janvier 1991 eat cells
 
d'affecter en permanence un enqudteur par commune. Ce syst~me permet

d'accroitre la fiabilit& 
par prefecture et la ventillation des donn~es
 
pr~fectorales a l'6chelle communale.
 

NO .DT 35 	 ETUDE DE RECONNAISSANCE SUR LA PRODUCTION ET LES CONTRAINTES A
 
LA PRODUCTION DU MANIOC ET DE LA PATATE DOUCE AU RWANDA
 
PAR PIERRE RWALINDA, 1991, 15 pages, 500 FRWS.
 

Le document relate principalement lee diversit~s r~gionales concernant la
 
production et llapplicabilit6 Z la fois du manioc et de la patate douce 
au
 
Rwanda. II met en 6vidence lea contraintes majeures qui sont axles sur la
 
d~t~rioration de la fertilit6 des sols (Contraintes 6daphiques), lea al6as
 
climatiques 	et lea probl6mes de maladies, de rongeurs, d'insectes ainsi que
 
ceux d'autres ravageurs.
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NO. DT 36 L'EVOLUTION DES 
TAUX DE CHANGE ENTRE LE FRANC RWANDAIS, LES

MONNAIES DES PAYS VOISINS, LE 
DOLLAR AMERICAIN SUR LE N:RCHE
 
PARALLELE PAR DAVID TARDIF-DOUGLIN ET SERGE RWAMASIRABO, 1?92, 9
 
PAGES, 500FRW.
 

Le document presente lee r~sultats des premiers 6 mois de collecte des 
taux
 
de change entre le francs rwandais lee monnaiee des pays voisins et le dollar
am~ricain. Il tire quelques conclusions sur la direction apparente de

l,6volution ainsi 
que sur des fluctuations p~riodiques. Il fait partie

(premier num~ro) d'une s6rie des rapports semestriels au sujet.
 

NO. DT 37 ESTIMATION DU REVENU 
DES MENAGES AGRICOLES RWANDAIS, 1990:
 
DESCRIPTION DE LA METHODE ET RESULTATS DE BASE PAR SCOTT
 
LOVERIDGE, 1992, 11 PAGES, 500FRW.
 

Il s'agit d'une explication de la m~thodolgie utilise pour arriver aux

estimations des revenus nets des m~nages agricoles, ainsi que lee estimations
 
actuels eur la valeur de la production, de lautoconsommation, des ventes, des
 
achats d'intrants. 
Le coOts des intrants et lee prix des produits agricoles

sont aussi estim~s pour l'ann6e 1990. Ce document fait partie (premier

num~ro) d'une srie des rapports annuels et p~riodiques au sujet.
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Liste de REIMPRESSIONS de la Division des Statistiques Agricoles
 

(DSA)
 

(Ancien Service des Enquftes et Statistiques Agricoles--SESA)
 

NO. R.Ol: 
 USES OF FARM AND MARKET DATA TO INFORM FOOD SECURITY POLICY IN

RWANDA, par 	Scott LOVERIDGE, 1988, 529 pages, 8000 FRW.
 

Ii e&agit d'une Those de Doctorat en Economie Agricole. Une condensation de ce document est reprise 
en frangais dane la publication P.16. Certains
 
modules 6 conom6triques sont pr~sent~s ici alors quiils ne figurent pas dans
la publication P.16. Pr6sent6s en annexes 
sont lea questionnaires utiliss
 
lora de la recherche.
 

NO. R.02: 	 COMMENT INFORMER LES DECISIONS TRAITANT DE LA SECURITE ALIMEN-

TAIRE EN AFRIQUE: ANALYSES EMPIRIQUES ET DIALOGUE POLITIQUE, par

Michael T. 	WEBER, John M. 
STAATZ, John S. HOLTZMAN, Eric W.
 
CRAWFORD, et Richard H. BERNSTEN, 1989, 13 pages, 500 FRWS.
 

Ii s'agit de la traduction d'un 
article publi6 dana American Journal of
Aaricultural Economics. 
L'article pr66ente d'abord un aperqu historique du
dialogue sur la politique agricole en Afrique depuis lea ann6es 70. 
 Les
auteurs sugg~rent qulil n'existe 
pas des solutions "recette" qu'on peut
appliquer A 	chaque pays. 
L'article montre que la supposition que la majorit6
des producteurs eat vendeur 
net des produits importants eat fausse dana les
pay3 suivants: 
 Mali, S~n~gal, Somalie, Rwanda, at Zimbabwe. Ceci implique
que les efforts d'augmenter lea prix 
de certains denr6es agricoles peut
appauvrir aussi bien lea habitants des villes qu'une grande partie de la
 
population rurale.
 
L'assistance technique doit travailler conjointement avec lea gouvernements

africains pour d~velopper 
lea banques de donn6es pertinentes pour lea
d~cisions a prendre et pour vulgariser lea informations deja recueillies.
 

NO. R.03: 	 ELEMENTS DES RESULTATS DE RECHERCHE AU RWANDA 	 PERMETTANT 
D'ENRICHIR LES THEMES DE LA POLITIQUE ALIMENTAIRE EN AFRIQUE
AUSTRALE, par Scott LOVERIDGE, Serge PWAMASIRABO et Michael T. 
WEBER, 1989, 23 pages, 1000 FRWS. 

Ce document 	de r~impression eat une traduction d'une communication pr~sent~e

a une confdrence au Zimbabwe en 1988. Le document donne lea exemples des
analyses qu'on peut faire avec 
lea donn6es 	limit~es pour 6paulor l'am~lioration des politiques agricoles. 
Les exemples pris proviennent du document de
r~impression NO. R.01. 
Ce document 	Bert comme r6sum6 d~tailld du document de

r6impression NO. R.01 et de la publication NO. P.16.
 

NO. R.04: 	 ECONOMICS OF QUALITY IN THE ARABICA COFFEE INDUSTRY OF THE KIVU

REGION, ZAIRE, par David (Tardif)-DOUGLIN, 1986, 193 pages, 4000
 
FRWS.
 

il s'agit d'une Thse de 
Maitrise en Economie Agricole. Elle explore les

raisons pour la chute en qualit6 du caf6 produit au Kivu (Republique de Zaire)
depuis l'ind~pendance 
aux annes r6centes, et propose une ayst'me de
classification et des primes de caf6 parche bas& 
sur la production paysanne

et non sur l'ancienne systdme de production sur 
lea grandee 	plantations
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NO. R.05: 	 THE MARKETING OF SWEET POTATOES IN RWANDA: COMMERCIALIZING A
 
PERISHABLE CROP UNDER ADVERSE CONDITIONS, par David TARDIF-

DOUGLIN, 1991, 350 PAGES, 4000 FRWS.
 

Ii s'agit d'une Those de Doctorat en Economie Agricole. Sur base d'une
 
genqu~te portant sur la moiti6 de 116chantillon national de la DSA, elle
 
montre l'importance de la patate douce en faisant un 
constat de sa
 
commercialisation et lea potentialit6s pour mieux d~velopper son march6, en

le comparant avec ceux du manioc et de la pomme de terre. 
 Une condensation

de ce document eat reprise en frangais dans la publication P.20. Certains
 
modules 6conom~triques aont pr~aent~a ici alors qu'ils ne figurent pas dans

la publication P.20. Pr~sent~a en annexes sont lea questionnaires utiliss

lors de la recherche, ainsi que lea r6sultats bruts de quelques enqudtes.
 

17 novembre 1992 	 75
 



D. Lettre de Flicitations du MINIPLAN pour le Rappu sic its Taux de Change 

REPUBLIQOjt RWANDAISE Kigali.. .~ 3/
 
DIRECTION GENERALE DE
 
LA POLITIQUE ECONO4IQUE No. .-N .192110.04.03
 
BP46 KIGALI
 

..... ,o.,lib ° < o.< 

onsieuir le Directeur du%KUd .41.... f1 0f Projet ASPAP/?IINACRI 

~1 *. ~VKIGALI 

We .... ....................... .
 

Monsieur le Directeur,
. .
 

Nous avons lu avec un grand intdrit le0 " 
Document de Travail n 36 intituli !'volution des taux de change entre le 
franc rwandais, les monnaies des pays voisins, le dollar amiricain sur le 
marcbi parallile". (fivrier 1992). 

Nous tenons 1 .filiciter les cadres de 
recherche de la Division des Statistiques Agricoles pour l intEressant travail 
diji accompli et les encourageons poursuivre leurs investigations de facon 
1 pouvoir disposer bient6t de siries sans rupture. Etant donn6 notre demande 
de ce type dIinformation dans le 'cadre du suivi du PAS, nous serions 
dvidetmsent comblis si ces investigations pouvaient c uvri: un eventail plus 
large de monnaies en y ajoutant particuliirement le shilling kenyan et deux 
autres monnaies convertibles en plus du dollar amiricain(le franc franeais 
et le franc beige par exemple).
 

Toujours dans le cadre de nos propres
recherches, nous vous saurions gri de bien vouloir nous faire parvenir une 
copie de l'6Lude sur le cormerce frontalier rentionnie a la page 5 du Document

" 
de Travail et intitulie Risultats de 'eoquite sur le comerce frootalier 
au Rwanda".(juin 1989). Les risultats de cette enquite nous seront utiles 
co.-me premiers 61iments d'information dans une dtude que nous comptons 
entreprendre sur le mrme sujet mais dans une optique diffirente qui vise 
surtout l'6valuation de l'incidence de cc conerce sur notre balance des 
paiements. 

Enfin, nous souhaiterions, a toutes fins 
utiles, que vous nous con-7uniquiez rdguliirement les donnies collecties sur 
les taux de change, donndes qui nous permettraient de suivre le comportement 
du franc rw'andais au regard des objectifs du PAS qui priconise des nesures de 
politique iconomique pour parvenir a'un iquilibre entre l'offre et la demande 
des devises. . . .. . . . . . 

Veuillez agr~er, Monsieur, le Directeur*; 
l'lassurance de ma coosiddration distingu6e. . - -

Le Diiecteur Cdniral de
 

la Politique Ecooomique
 

""" " " " iKANI 

Coojri nfrarb
 

- Monsieu.r le Ministre du Plan- "
 
et de la Coopciration 
 a),?Iu
 

KIGALT ;gi 

http:192110.04

