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DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL 

DU 

PROJET PRODUCTIVITE NIAMEY 

INTRODUCTION 

Le Projet Productivit6 Niamey (PPN) a comme but principal depuis 

sa creation fin 1978 "'institutionalisation d'un processus de 

d~veloppement rural." Ceci veut dire la mise sur pied d'organisations 

et de procedures qui puissent engendrer et maintenir une augmentation 

continue de la productivit6 rurale, et partant, de la production agricole 

nationale en vue d'atteindre le stade de I'autosuffisance alimentaire d'ici 

la fin du sikcle. 

Le PPN misait sur une utilisation grandissante des nouveaux 

thames techniques agricoles de la part des cultivateurs nig6riens. Ces 

themes techniques, 6 savoir principalement des semences s~lectionn~es 

(mil, sorgho, nib6), l'unit6 de culture attel~e (2 boeufs + I'quipement 

aratoire), et I'engrais chimique devaient tre vulgarisms au moyen de 

cours de formation de longue dur~e (9 mois) clans des Centres de 

Perfectionnement Technique (CPT). Les stagiares consistaient en des 

couples, homme et femme, qui 6 la fin de leur stage de formation, 

devaient aider 6 vulgariser les nouveaux themes techniques aupr~s de 

leurs voisins. 

En tache d'huile la connaissance des bienfaits des nouvelles 

techniques devait s'6tendre 6 travers les campagnes, entrainant 

Ilutilisation grandissante d'une technologie qui promettait une plus 

grande rentabilit6 de I'agriculture traditionnelle. Les ex-stagiares des 
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CPT pouvaient servir de formateurs de nouveaux cultivateurs d~sirant 

utiliser le nouveau mat6riel et les intrants am6lior6s (semences, engrais) 

qu'ils pourralent obtenir A credit de leur coop6rative. 

Depuis 6 ans le PPN tache donc de r6aliser la creation d'un 

processus de d6veloppement agricole qui pourrait se maintenir et 

s'6tendre en envergure avec un minimum d'aide de l'extLrieur. Le 

programme 6tait ambitieux et l'espace territorial grand, rien que dans 

le D6partement de Niamey. D'autre part, les th6mes techniques 

eux-m~mes n'6taient pas toujours pleinement adapt6s 6 tous les terroirs. 

Cependant, en d6pit de maintes difficult6s, le PPN a su mettr- . en 

marche une organisation qui semble pouvoir former un assez grand 

nombre de cultivateurs (240 par an, plus un nombre 6gal de femmes) et 

arrive avec succ6s 6 approvisionner les coop6ratives en mat6riel et 

intrants agricoles. 

L'objectif du pr6sent rapport est d'examiner certains aspects du 

fonctionnement du PPN en vue de conseiller son directeur nig~rien au 

sujet des futures possibilit6s du Projet, surtout en vue des directives 

du Seminaire de Zinder sur les strat6gies d'intervention en milieu rural 

(1982). Car, du fait de la cr6ation d'une nouvelle Soci~t6 de 

D6veloppement en R6publique du Niger, laquelle vise un processus 

d'auto-encadrement et d'auto-gestion des activit6s de daveloppement au 

niveau des villages, les recommandations de Zinder, soulignant le besoin 

de r6duire les coots r~currents des activit6s des Services Techniques, 

revtent une certaine urgence pour !'avenir du Projet Productivit6. 

Surtout pr6occupants sont les coCots r6currents des CPT, sur lesquels 

le PPN compte beaucoup pour augmenter la production agricole. La 

mesure dans laquelle ces CPT seront capables de r6duire leurs frais 
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oprationnels d~terminera l'avenir des activitLs de formation et de 

vulgarisation du Projet. Les deux premieres parties de ce rapport sur 

le d~veloppement Institutionnel au sein du PPN examinent ces 

posslbilitds, 6 savoir: d'aprds les r~sultats d'une premiere tentative de 

multiplication des semences selectionnes autour des CPT, dans quelle 

m~suro serait-il possible de g~nrer quelque revenu pour les centres, 

tout en diss~minant l'usage des nouveaux themes techniques et en 

assurant une plus grande disponibilit6 des semences dans les 

campagnes; et dans quelle mesure les CPT pourront-ils s'auto-financer 6 

la fin du Projet au moyen de la production de leurs propres stagiaires? 

En l'absence d'un financement suffisant, d'obz viendront les revenus 

pour maintenir le programme du PPN apr~s le retrait du financement 

USAID? 

Dans la troisi~me partie du rapport sont examindes la forme et les 

fonctions d'un nouveau Fonds de D~veloppement Rural (FDR) pour le 

Ddpartement de Niamey. Lanc6 initialement dans le contexte des 

activit~s du PPN, le FDR sera un fonds de roulement dont les objectifs 

seronc 'ine part le renforcement des nouvelles structures de la Soci~t6 

de D~veloppement, et d'autre part la stimulation d'activit6s 6conomiques 

au niveau des villages. Puisque ce FDR vise I'institutionalisation d'un 

processus continu de d~veloppement rural, il s'accompagnera d'activit~s 

de formation et comportera la creation d'outils techniques, financiers, et 

administratifs appropri~s qui pourront survivre au retrait du PPN. 

Le FDR est d'ai~leurs un parmi plusieurs riouveaux projets de 

d~veloppement rural, qui constituent collectivement une nouvelle 

g~n~ration de projets visant une approche "bas-haut" d'envergure 

r~duite au problme du d6veloppement des villages nig6riens. Les 
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grandes lignes de cette nouvelle approche aux problmes de 

dcveloppement rural, y compris la description des nouveaux projets 

pr~vus dans le cadre de cette approche, accompagnent et renforcent 

dans ce rapport la validit6 du nouveau FDR au sein du Projet 

Productivit6 Niamey. 
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L'OPERA TION MUL TIPLICA TION DES SEMENCES 

AUTOUR DES CPT (1983-84) 

SOMMA IRE
 

Pendant /a campagne agricole de 1983-84, le Projet Productivit6 
Niamey a tent6 pour /a pr'emi6re fois une experience de multiplication 
des semences s6lectionn6es aux alentours de ces Centres de Perfection
nement Technique (CPT). Huit CPT sur onze y ont particip6, mobili
sant 285 "paysans multiplicateurs" pour planter 5.280 kg de mil HKP et 
CIVT, de sorgho Babodia, et de ni6bL TN 88-63. 

L'op6ration visait o combler un certain manque de semences 
s6lection~es dons les campagnes nig6riennes, et esprait en plus 
g~n~rer un peu de revenu suppltmentaire pour parier aux d6ficits 
op6rationnels des CPT. 

Chaque CPT participant a fait aux paysans multiplicateurs des 
"pr~ts de campagne," qui consistaient en des semences slectionn6es 
(surtout le mil HKP ou CIVT) et des engrais et fongicide. Les 
semences devaient 6tre rembours6es en fin de compagne avec une 
majoration de 25%. Les engrais et le fongicide devaient tre achet6s 
comptant par les paysans, mais semblent avoir 6t6 prtes 6galement 
dons la plupart des cas. Dans ce cas, ils 6taient remboursable en 
nature (semences) ou en esp6ces. 

L'exp6rience par CPT a beaucoup vari6, mais au total une voleur 
des intrants de 2.859.940 FCFA a 6t6 engag6e dons l'opfsration par les 
CPT, qui s'attendaient en r~cup6rer 3.024.929 FCFA en fin de 
campagne. Le total finalement rembours6 ne s'6l6ve qu'& 1.548.109 
FCFA, soit 54,1% de /a valeur des intrants consommes, ou 51,2%de la 
valeur de la somme 6 r&cup6rer. 

L'explication du manque de succ6s de cette exp6rience se trouve 
dons l'inad~quationdes moyens de suivi de l'exercice sur le terrain. 
Bien qu'un aide-encadreur par CPT ait t6 embouch6 pour suivre les 
activit6s des paysans multiplicateurs dans leurs champs, il n'a pas pu 
ou su tenir compte de ces activit6s dans /a presque totalit6 des cas. 
Seul le CPT de Simiri semble avoir r~ussi l'op6ration. II est un des 
trois CPT participants cette annie (1984-85), mais les conditions 
pluviomtriques de /a pr6sente campagne ne sont pas prometteuses. 

La r~ussite de l'expcrience 6 l'avenir demandera, en plus d'une 
bonne pluviom6trie, un syst~me de suivi et de contr6le des activit~s des 
multiplicateurs 6 la hauteur de l'chelle de l'op~ration. Les uides
encadreurs doivent connaltre les raisons du manque de remboursement 
des paysans pour 6tre surs que ce manque est dO 6 des conditions 
climatologiques (ou autre d~sastre naturel) plut6t qu'6 une mauvaise 
volon t6. 

II sera n6cessaire, par cons6quent, de ramener l'chelle de 
l'op~rotion dans chaque CPT au niveau o& /'aide-encadreur et l'autre 
personnel du CPT puissent connaitre les activit~s de tous les paysans 
encadr~s par l'op6ration. Surtout, 6 Ia ricolte, le personnel du CPT 
doit contr6ler les r6sultats des cultures pour parer toute tentative de /a 
part des paysans de se d6rober 6 leurs obligations. 

'I/6'
 



LIOPERATION MULTIPLICATION DES SEMENCES 

AUTOUR DES CPT (1983-1984) 

Dans le cadre du d~veloppement de semences s~lectoonn~es pour 

I'agriculture paysanne nig~rienne, 8 Centres de Perfectionnement 

Technique (CPT) du Projet Productivit6 de Niamey (PPN) ont particip6 

A une operation de multiplication des semences pendant la Campagne 

Agricole 1983-84. 

Cette operation demandait le recrutement de "paysans multi

plicateurs" aux alentours des CPT. Bien que les semences pret~es aux 

paysans soient sorties des stocks des CPT, et par consequent aient W 

financ~es par le PPN, ces "pr~ts de campagne" aux paysans nen 

restaient pas moins une activit6 en dehors des activit~s normales de 

formation et de vulgarisation des CPT. Un aide-encadreur, 6galement 

recrut6 et pay6 par le PPN, devait surveiller et conseiller les paysans 

dans leurs operations de multiplication aux alentours des CPT. Le 

responsable du CPT 6tait l'ultime responsable de l'op~ration. 

Circuit des Semences S61ectionn~es 

L'origine des semences s~lectionn~es utilisdes au Niger est l'Institut 

National de Recherche Agronomique du Niger (INRAN) 6 Niamey. Aprds 

le d~veloppement des prototypes, la Ferme Semenciere de Lossa 

d~veloppe la g~n~ration MI. Une deuxi~me et troisi~me g~n~rations 

(M2, M3) des semences s6lectionn~es sont d6velopp~es dans les cinq 

Centres R~gionaux de Multiplication 6 travers le pays. Avec la M3 on 

en arrive au stade de la vulgarisation des nouvelles vari6t~s. 
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Comme pour la production des stagiaires des CPT m mes, les 

semences r~colt~es par les paysans multiplicateurs sont rassembl~es aux 

CPT, puis envoyes au criblage . la Ferme Semencire de Lossa. Apris 

le criblage, un certain pourcentage de semences pures (entre 65% et 85% 

selon les vari~t~s en 1983-84) peut 6tre revendu sur le march6 ou 

relivr6 aux CPT pour relancer le circuit. 

Operation de Multiplication autour des CPT en 1983-84 

L'op~ration a commenc6 en avril-mai 1983, avec le recensement des 

demandes de pr~ts de campagne et la livraison des semences aux 

producteurs. En principe, le paysan multiplicateur devait cultiver au 

moins 1 hectare par varit de semence choisie, 6 raison de 10 

kilogrammes de mil ou de sorgho, et 20 kilogrammes de ni~b6 par 

hectare. La culture de moins de 1 hectare pose un probl~me de puret& 

de la semence r6colt~e, surtout pour le mil ou le sorgho. 

Faisant partie aussi des pr~ts de campagne 6taient l'emprunt 

obligatoire d'engrais et I'achat au comptant ou 6 credit de fongicide. 

Le prix des engrais en 1983 6tait de 45 FCFA le kilo pour Ilengrais 

isupertriple et de 50 FCFA le kilo pour I'ur~e. Le fongicide valait 60 

FCFA le sachet. Un sachet de fongicide et 100 kg d'engrais (50 kg de 

chaque engrais) semblent avoir W&la norme pour un hectare de culture 

dans cette operation. 

Les paysans multiplicateurs devaient de surcrolt utiliser les autres 

themes techniques enseign~s dans les CPT, clest-6-dire llunit6 de 

culture attel~e (2 boeufs) et le materiel aratoire agr66. Par 
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consequent, bon nombre des paysans multiplicateurs en 1983 6taient 

d'anciens stagiaires des CPT. 

A la r~colte en octobre, les paysans multiplicateurs devalent 

rembourser en nature les semences emprunt~es, plus 25%. En ce qui 

concerne la valeur des engrais, elle pouvait Atre rembours~e soit en 

espce, soit en nature au prix d'avant criblage. 1 Le fongicide, qui 

avait W achet6 6 credit par les paysans 6tait 6galement sujet au 

remboursement. 

Huit CPT ont particip6 6 I'op~ration: Simiri, Tondikiwindi, Chiwil, 

Fandou, Kon6 Bri, Kab6, Boula, et Gu~ladio. Les CPT de Birni 

n'Kolondia, Itchiguine, et Gue'ssendoundou n'y ont pas particip6. Parmi 

les CPT participants se trouvaient le CPT le plus productif de tous en 

g~n~ral (Gu~ladio), celui le moins productif (Tondikiwindi), et le CPT 

"moyen" de Boula. Au total 285 paysans multiplicateurs ont cultiv6 

autour des 8 CPT (voir Tableau 1).2471,4 hectares 

1Lorsque les semences rcup&r~es sont renvoy~es au criblage A la 

Ferme Semenci~re de Lossa, elles prennent la valeur de leur qualit6: 
ler choix vaut a peu pros 50% de plus que le prix d'achat aux 
producteurs; 26me choix vaut un peu moins que ce prix. 

2 Voir Annexe I pour la liste complte des paysans multiplicateurs. 
Ces listes fournies par les chefs de centre peuvent ne pas correspondre 
exactement dans le detail des intrants ergages aux chiffres, plus 
r~cemment r~vis~s, du responsable de la vulgarisation du PPN. Ceux-ci 
sont utilis~s dans ce rapport en Tableau II. 
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--------------------------------------------------

TABLEAU I 

PARTICIPATION DES PAYSANS MULTIPLICATEURS 

PAR CPT (1983-84) 

CPT NOMBRE DE NO. D'HECTARES 
PARTICIPANTS CULTIVES 

Simiri 66 108
 
Fandou 20 20
 

Kon6 Bri 22 43
 

Kab6 54 60,5
 
Gu~ladio 12 11,5
 

Tondikiwindi 25 55
 
Boula 42 59
 

Chiwil 44 114,5
 

TOTAL 285 471,5 
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Situation des Intrants. 

Globalement les intrants sulvants ont W consommes: mll HKP 

(3.950 kg), mil CIVT (1.060 kg), sorgho Babadia (190 kg), nibL TN 

88-63 (80 kg), engrais supertriple (25.050 kg), engrais urde (20.098 

kg), fongicide (464 sachets). La valeur totale de ces intrants s' levait 

A 2.859.940 FCFA (voir Tableau II). II devait 8tre rajout6 6 cette 

somme 6 la rcupration, un int~r~t de 25% de la valeur des semences, 

soit un total de 3.024.929 FCFA en fin de la campagne. 

Situation des Remboursements. 

Les remboursements se sont faits soit en nature (semences), soit 

en espces. Les rcup~rations en nature ont dO tre envoyes 6 la 

Ferme Semencire de Lossa pour le criblage. Leur valeur d'apr~s 

criblage s'6lve 6 1.147.454 FCFA (voir Tableau Ill). A cela viennent 

s'ajouter les 400.655 FCFA rembours~s en esp~ces, soit un total de 

1.548.109 FCFA (Tableau Ill). A la fin de la Campagne 1983-84 

(avril-mai 1984), le taux de remboursement de la valeur des intrants 

consommes par l'op6ration sllevait 6 54,1%. Le taux de remboursement 

par rapport 6 la valeur-cible escompt~e (intrants + 25% des semences en 

plus), 6tait seulement de 51,2%. 

Situation Individuelle des CPT. 

La situation g~n~rale des remboursements expos6e ci-dessus recle 

bien des differences enire les CPT (voir Tableau IV). Compares 6 un 
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-------------------------------------------------------------------

TABLEAU II 

VALEUR DES INTRANTS CONSOMMES 

DANS LIOPERATION MULTIPLICATION 

DES SEMENCES 1983-1984 

INTRANTS QUANTITE PRIX VALEUR 

(FCFA)
 

Mil HKP 3.950 kg 125 F/kg 493.750 
Mil CIVT 1.060 kg 125 F/kg 132.500 
Sorgho Babadia 190 kg 110 F/kg 20.900 
Ni~b6 TN 88-63 80 kg 160 F/kg 12.800 
Engrais Supertriple 25.050 kg 45 F/kg 1.127.250 
Engrais Urge 20.898 kg 50 F/kg 1.044.900 
Fongicide 464 sachets 60 F/sa 27.840 

TOTAL INTRANTS 2.859.940 

Total A rcup~rer 3.024.929 
(intrants + 25% 
des semences) 
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TABLEAU III 

VALEUR DES REMBOURSEMENTS 

EN FIN DE LA CAMPAGNE 1983-84 

TYPE DE QUANTITE VALEUR 
REMBOURSEMENT (FCFA)
 

Mil HKP 8.418 kg 861.641 

Mil CIVT 2.152 kg 248.453 

Mil "tout venant" 2 400 kg 32.000 

Sorgho Babadia 50 kg 5.360 

Espces - 400.655
 

TOTAL 1.548.109 

Taux de Remboursement 
(Valeur des Intrants) ........................ 54,1% 

Taux de Remboursement 
(Valeur des Intrants + 25t des semences) ... 51,2% 

1 Sauf le mil "tout venant", les semences ont W m~les 6 la 

production des stagiaires des CPT et envoyees 'au criblage. Deux 
qualit~s de semence ont t 6tablies pour cette production, 16re et 
26me. Seule la 16re qualit6 pouvait 6tre revendue comme de [a vraie 
semence selectionn~e. 69,6% du mil HKP, 79,3% du mil CIVT, 80,6% 
du sorgho Babadia, et 65% du niLb6 TN (charanconn6) 6taient classes 
de 16re qualit6. 10,5% du mil ensemble dtait vendable au prix du 
"tout venant". 9,2% du sorgho 6tait de 26me qualit6 et valait 
environ 70 FCFA. De petites quantit~s de mil de 36me qualitd ont 
W d6gag~es mais n'ont que peu de valeur et sont consomm6es par le 

b~tail. 

2 Mil "traditionnel", non am~lior6. 
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TABLEAU IV 

SITUATION INDIVIDUELLE DES CPT 

EN FIN DE LA CAMPAGNE 1983-84 

POURCENTAGE 
CPT VALEUR VALEUR- VALEUR VALEUR VALEUR-

CONSOMMEE CIBLE RECUPEREE CON- CIBLE 
SOMMEE 

Simiri 671.450 707.025 706.263 105,2 99,9 

Fandou 109.900 116.463 74.061 67,4 63,6 

Kon Bdri 278.760 293.135 184.723 66,3 63,0 

Kabd 374.600 396.100 218.860 58,4 55,3 

Gudladio 176.650 181.125 92.255 52,2 50,9 

Tondikiwindi 188.870 206.058 70.319 37,2 34,1 

Boula 325.120 343.870 103.730 31,9 30,2 

Chiwil 734.590 781.153 97.898 13,3 12,5 

TOTAL 2.859.940 3.024.929 1.548.109 54,1 51,2 
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taux de remboursernent global de la valeur-cible de 51,2%, les taux 

individuels des CPT variaient entre un minimum de 12,5% pour Chiwil, 

qui avait pourtant lancd l'opdration avec le plus d'envergure, jusqu'l 

un maximum de 99,9% pour le CPT de Simiri. Deux autres CPT ont 

rembours6 A peu pros les deux tiers (2/3) de la valeur-cible (Fandou, 

Kon6 Bri), deux ont rembours6 environ la moiti6 (Guladio, Kab6), et 

deux n'ont pu atteindre qulenviron le tiers (1/3) de leur but 

(Tondikiwindi, Boula). 

Pourquoi le CPT de Gu ladio, par ailleurs le plus productif de tous 

en 1983 (production des stagiaires), n'a pu atteindre que la 56me place 

avec un taux de reinboursement de 50,9%, reste un myst6re. 

Tondikiwindi, le CPT de loin le moins productif en ce qui concerne la 

production de ses stagiaires en 1983, a pu d6passer celui de Boula, 

pourtant pros de la moyenne dans la production de ses stagiaires. Et 

Chiwil, qui s'tait lanc6 avec le plus d'clat dans cette op6ration (9,4% 

de plus de ressoUrces engag~es que Simiri), a compl~tement rat6 

I'exercice. 

Conclusion 

L'op~ration multiplication des semences autour des CPT du Projet 

Productivit6 Niamey n'a pas r~ussi en 1983, sa premiere annie. Vu les 

conditions pluviomtriques de la Campagne 1984-85, inf~rieures de 40 A 

50% 6 celles de 1983-84, il ne semble y avoir de chances qu'elle 

aboutisse en sa deuxi~me annie. Loin s'en faut tr6s probablement. 

Non seulement les paysans multiplicateurs n'ont pu servir de source de 

semences s~lectionn~es pour la Campagne 1984-85, mais ils n'ont m6me 
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pas pu (sauf A Simiri) rembourser leurs pr~ts de campagne. II semble 

de surcroit qu'une somme importante (5.150.000 FCFA) prvue pour les 

rachats aux producteurs du surplus apr~s remboursement n'a jamais 

servi et reste bloqu~e dans le compte de la Direction de l'Agriculture au 

°B.D.R.N. (n 0001008269124). II est loin d'Atre sir qu'elle serve en 

1984-85. 

A quoi est dO l'chec de l'op~ration multiplication des semences, 

d'autant plus probl~matique que la campagne 1983-84 a sembl6 b~n~ficier 

d'une pluviom~trie plus ou moins satisfaisante? II est probable que les 

r~sultats dcevants de cette op6ration tiennent surtout A tin manque de 

suivi ad~quat de la part du personnel des CPT, en I'occurence un 

aide-encadreur embauch6 pour l'exercice m~me et le chef de centre. 

Cependant, celui-ci se trouvait charg6 de l'op~ration multiplication des 

semences en plus de ses autres responsabilit~s. Nanmoins, une partie 

de l'chec doit lui 6tre attribute. 

En plus du fait que le personnel des CPT, d'oOj les intrants sont 

partis, n'ont pu ou su suivre les experiences "sur le terrain" des 

multiplicateurs, il y avait le probl~me des rachats. A l'origine, il 6tait 

pr~vu de rcup~rer les semences s6lectionn6es en nature, plus une 

majoration de 25%. Quant aux autres intrants (engrais, fongicide) les 

paysans pouvaient les rembourser en esp~ces ou en revendant aux CPT 

des semences aux prix d'achat aux producteurs (fixes par le Ministre 

du D~veloppement Rural). L'ex~dent de leur production devait 6tre 

1En 1983 les prix de rachat pour un kilo de semences s~lectionn~es 
6taient: 90 FCFA pour le mil, 80 FCFA pour le sorgho, 110 FCFA pour 
le nib6. Les prix de cession aux paysans avaient t : 125 FCFA 
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rachet6 en mgme temps. Puisque les fonds permettant de racheter la 

production n'ltaient pas arrives 6 temps aux CPT, les chefs de centre 

ont procd6 tant bien que mal au seul remboursement en nature de la 

valeur totale des pr~ts de campagne. lls n'y ont pas tr~s bien r6ussi. 2 

Recommendations 

Le problme de la r~cup~ration des pr~ts aux paysans. que ce soit 

les pr~ts de campagne 6 court terme, ou les pr~ts de materiel agricole 6 

moyen ou long terme, reste la cl du succ~s du programme de vulgarisa

tion des thames techniques au Niger. Avant de lancer une op6ration 

appel~e "multiplication des semences," il aurait fallu s'assurer au moins 

de l'ad~quation des moyens de suivi et de contr6le 6 l'envergure d'une 

telle "oparation." Tr~s 6videmment, le nombre de paysans et les activi

t~s requises pour bien les suivre ont d~pass6 les moyens du personnel 

de la plupart des CPT. Et pourtant, comment expliquer le succas de 

l'exp~rience de Simiri? 

Avant de recommencer cette operation 6 l'avenir, if conviendra 

d'6tudier les probl~mes humains et logistiques ayant pu nuire au succ~s 

(mil), 110 FCFA (sorgho), 160 FCFA (ni&b6). Les prix des semences 
s~lectionn~es 16re cat~gorie sont months en fin de campagne 6 135 FCFA 
(mil), 125 FCFA (sorgho), et 180 FCFA (nib6). C'1taient donc ces 
nouveaux prix qui ont servi 6 6valuer la valeur des remboursements en 
nature apr~s criblage. 

2 1Les taux de remboursement des CPT seraient moindres si les 
remboursements en nature n'6taient 6valu~s qu'aux prix de rachat aux 
producteurs. Les valeurs des semences rLcup&r~es ont t6 calcul~es 
sur la base des categories de semences (et leurs prix) sortant du 
criblage de la Ferme Semenci~re de Lossa. 
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de lentreprise. Lorsque les raisons du succds de 3imiri, et de l'Lchec 

partout ailleurs, auront W comprises par les cadres du Projet 

Productivitd et du Service Dpartemental de I'Agriculture, le programme 

m~rite d'etre tent6 A nouveau. 
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ANNEXE I 

INTRANTS ET PARTICIPANTS PAR CPT 
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OPERATION MULTIPLICATION DES SEMENCES 1983-84 

CPT SIMIRI 

NO NOMS ET PRENOMS SUPERFICIE SEMENCES SUPERTRIPLE UREE 

ORDRE (ha) (kg) (kg) (kg)
 

1 Amadou Moussa 2 20 100 100 

2 Hama Abdou 1 10 50 50 

3 Id6 Nouhou 1 10 50 50 

4 Yacouba Garba 2 20 100 100 

5 Souna Moussa 1 10 50 50 

6 Moussa Hima 1 10 50 50 

7 Hassane Alzouma 2 20 100 100 

8 Hama Yacouba 3 30 150 150 

9 Nouhou Amadou 2 20 100 100 

10 Kimba Id 2 20 100 100 

11 Mamoudou Zakou 1 10 50 50 

12 Alfari Hamma 1 10 50 50 

13 Harouna Bagna 2 20 100 100 

14 Ali Garba 1 10 50 50 

15 Yacouba Hima 2 20 100 100 

16 Marafa Ali 1 10 50 50 

17 Alzoumou Moussa 1 10 50 50 

18 Mournouni Yacouba 1 10 50 50 

19 Sina Doudou 3 30 150 150 

20 Saley Issaka 2 20 100 100 

21 Oumarou Issa 2 20 100 100 

22 Hamidou Saley 1 10 50 50 

23 Yay6 Badio 1 10 50 50 

24 Harouna Saley 1 10 50 50 

25 Hamadou Issa 2 20 100 100 

26 Mounkala Id 2 20 100 100 

27 Hamma Saley 1 10 50 50 

28 Adamou Abdou 2 20 100 100 

29 Abdou Hassane 2 20 100 100 
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SIMIRI (suite) 

30 Moussa Adamou 1 10 50 50 
31 Zakou Abdoulaye 2 20 100 100 
32 Id6 Nouhou 1 10 50 50 
33 Seyni Oumarou 2 20 100 100 
34 Mamoudou Issa 2 20 100 100 
35 Moussa Oumarou 2 20 100 100 
36 Gourouzou Dabey 1 10 50 50 
37 Garba Hassane 1 10 50 50 
38 Halima Kindo 3 30 150 150 
39 Saley Moussa 2 20 100 100 
40 Tinni Djibo 1 10 50 50 
41 Inoussa Daouda 1 10 50 50 
42 Zakari Moussa 1 10 50 50 
43 Issaka Hassoumi 2 20+30 nidb6 100 100 
44 Soumara Adamou 2 20 100 100 
45 Barkir6 Yay6 1 10 50 50 

46 Badjo Soumaila 2 20 100 100 
47 Dandakoye Yay6 1 10 50 50 

48 Karimou Moussa 1 10 50 50 
49 Moussa Toukou 2 20 100 100 

50 Seyni Adamou 1 10 50 50 
51 Hassane Saibou 1 10 50 50 
52 Issaka Yay6 2 20 100 100 
53 Soumaila Badjo 1 10 50 50 
54 Ali Moussa 2 20 100 100 

55 Tinni Seyni 2 20 100 100 

56 Yacouba Hima 1 10 50 50 
57 Yay6 Zakou 2 20 100 100 

58 Ali Oumarou 2 20 100 100 

59 Abdoulaye Karimou 3 30 150 150 

60 Harouna Issa 2 20 150 150 

61 Saley Siddo 2 20 150 100 

62 Adamou Yay6 2 20 100 100 

63 Moussa Hima 2 20 100 100 
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SIMIRI (suite) 

64 Adamou Hinsa 2 20 150 100 
65 Himou Adamou 2 30 150 150 

66 Kimba Id 2 30 150 150 

TOTAL 108 1.100 5.550 5.450 
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OPERATION MULTIPLICATION [ES SEMENCES 1983-84
 

CPT KONE BERI
 

No
ORDRE 

NOMS ET PRENOMS SUPERFICIE SEMENCES
MIL HKP 

SUPERTRIPLE UREE 

(ha) (kg) (kg) (kg) 

1 El Adamou Abdoulaye 4 40 200 200 
2 Nouhou Abdoulaye 3 40 200 200 
3 Zakou Allayno 2 20 100 100 
LI Seyni Id6 1 10 50 50 

5 Oumarou Mamoudou 1 10 50 50 
6 Moussa Adamou 2 20 100 100 
7 Hassan Gourouza 1 10 50 50 
8 Saley Tahirou 4 40 200 200 
9 Tinni Moussa 1 10 50 50 

10 Hassan Allayno 1 10 50 50 

11 Hassan Saley 2 20 100 100 

12 Hamissou Maidargi 4 40 200 200 

13 Id Goumey 2 30 150 150 
14 Aissa Boyo 2 30 150 150 
15 Hassan Moumouni 1 10 50 50 
16 Gorgus 5 50 250 250 

7 Halima 2 20 100 100 
18 Djibo Daouda 1 10 50 50 

19 Garba Gazani 1 10 50 50 
20 Inoussa Dabey 1 10 50 50 

21 Garba Yeno 1 10 50 50 
22 Cadou 1 10 50 50 

TOTAL 43 460 2.300 2.300 
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OPERATION MULTIPLICATION DES SEMENCES 1983-84 

CPT FANDOU 

NOORDREORDRE NOMS ET SUPERFICIEPRENOMSMLHK SEMENCES
MIL HKP 

SUPERTRIPLE UREE 

1 Hima Moussa 

2 Saley Issa 

3 Seydou Zakari 

4 Amadou Barkir6 

5 Moussa Issaka 

6 Hima Saley 

7 Issaka Adamou 

8 Dodo Djibo 

9 Tahirou Hama 

10 Mounkar!a Amadou 

11 Id Mamadou 

12 Moussa Gado 

13 Djibo Kinda 

14 Oumarou Saley 

15 Soumala Issoufou 

16 Issa Adamou 

17 Saley Dodo 

18 Hamani Issoufou 

19 Barkir6 Adamou 

20 Abdou Yacouba 

TOTAL 

(ha) 


1 

1 

1 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


1 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

20 


(kg) 


10 


10 


10 


10 

20 

10 

10 


10 


19 


10 


10 

10 


10 


10 


10 


10 


10 


10 


10 


10 


210 

(kg) (kg) 

50 50 

50 50 

50 50 

50 -

100 50 

50 50 

50 -

50 50 

50 50 
50 -

50 50 
50 -

50 -

50 50 

50 50 
50 -

50 50 

50 50 

50 50 

50 50 

1.050 700 
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OPERATION MULTIPLICATION DES SEMENCES 1983-84 

CPT KABE 

NO NOMS ET PRENOMS SUPERFICIE SEMENCES SUPERTRIPLE UREEORDRE NOSE R:OSMIL HKP 

(ha) (kg) (kg) (kg)
 

1 Zakari Diaparo 2 20 100 100 

2 Saley Seyni 2 20 100 100 

3 Abdou Barkir6 2 20 100 100 

4 Id6 Kimba 2 20 100 100 

5 Moussa Barkir6 1 20 100 100 

6 Garba Moussa 1 20 100 100 

7 Moussa Arzaka 1 20 100 100 

8 Mounkala Alfa 1 20 100 100 

9 Moussa Hima 2 20 100 100 

10 Hamadou Hima 1 20 100 100 

11 Boumala Hima 2 20 100 100 

12 Maigari Dodo 1 20 100 100 

13 Adamou Souley 1 20 100 100 

1li Moussa Garba 1 20 100 100 

15 Halidou Oumarou 1 10 50 50 
16 Hamidou Dj~ro 1 14 50 50 

17 Dodo Kimba 1 10 50 50 
18 Mounkala Adamou 1 10 50 50 
19 Hassane Sambeye 1 11 50 50 
20 Id6 May Dadj6 1 10 50 50 
21 Id6 Issaka 1 20 100 100 

22 Kontagora 1 10 - 

23 Halima Yambeye 1 10 - 

24 Issaka Kimba 1 10 

25 Badjo Djanga 1 10 - 

26 Moumouni Hamidou 1 10 - 

27 Djibrilla Garba 1 10 - 

23
 



KABE (suite) 
28 Zakari Moussa 1 10 50 50 

29 Issaka Seydou 1 10 50 50 

30 Abdoullazize Adamou 1 10 50 50 
31 Oumarou Saley 1 10 50 50 

32 Soumajla Seydou 1 10 50 50 
33 Yay6 Kari 1 10 50 50 

34 Moussa Kari 1 10 50 50 
35 Adamou Hassane 1 10 50 50 

36 Seybou Gomno 0,5 5 50 50 

37 Toukou Seyni 1 10 50 50 

38 Hassoumi Saley 0,5 5 50 50 

39 Soumana Seyri 1 10 50 50 
40 Karimou Harouna 1 10 50 50 

41 Badjo Gado 1 10 50 50 

42 Maigari Kimba 0,5 5 50 50 

43 Hassoumi Bilan 1 10 50 50 

44 Hamani Dandakoye 0,5 5 50 50 

45 Toudjani Yakouba 1 10 50 50 

46 Adamou Saley 1 10 50 50 

47 Barkir6 Saley 0,5 5 50 50 

TOTAL MIL 50,5 600 2.800 2.800 

KABE (suite) 

SUPERFICIE SORGHO SUPERTRIPLE UREE 
BABADIA 

(ha) (kg) (kg) (kg) 

1 Abdou Harouna 1 10 20 20 

2 Yay6 Kari 1 10 20 20 

3 Hassoumi Saley 1 10 20 20 

4 Abdoulaye Moussa 1 10 20 20 

5 Toukou Id 1 10 20 20 

6 Abdou Harouna 1 10 20 20 

7 Hamani Biga 1 10 20 20 
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KABE (suite) 

8 

9 

10 

Dodo Djibo 

Abdou Wintani 

Moussa Kari 

1 

1 
1 

10 

10 
10 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

TOTAL SORGHO 10 100 200 200 
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OPERATION MULTIPLICATION DES SEMENCES 1983-84 

CPT GUELADIO 

NO
ORDRE 

NOMS ET PRENOMS SUPERFICIE SOROHO NIEBE SUPER-
TRIPLE 

UREE 

(ha) (kg) (kg) (kg) (kg) 

1 Hama Hamidou 1 10 - 50 50 

2 Sambo Sidikou 1 10 - 50 50 

3 Bour~ima Amadou 1 10 - 50 50 

4 Idrissa Soumana 1 10 - 50 50 

5 Daoda Boukari 1 10 - 50 50 

6 Hamidou Oumarou 1 10 - 50 50 

7 Bark6 Hama 1 10 - 50 50 

8 Hama Ali 1 10 - 50 50 

9 Amadou Abdoulaye 1 10 - 50 50 

10 Moussa Boubacar 1 - 20 50 -

11 Hamidou Abdoulaye 1 - 20 50 -

12 Soumana Amadou 0,5 - 20 50 -

TOTAL 11,5 90 60 600 450 
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OPERATION MULTIPLICATION DES SEMENCES 1983-84
 

No
ORDRE 

NOMS ET PRENOMS 

1 Hassane Siddo 

2 A!zouma Moussa 

3 Idd Niandou 

4 Hamidou Tahirou 

5 Yay6 Abdou 

6 Adamou Sinna 

7 Nouhou Moussa 

8 Garba Oumarou 

9 Ibrahima Moumouni 

10 Moumoudou Issa 

11 Abfari Karimou 

12 Yambay Djibo 

13 Daouda Tahirou 

14 Seyni Nouhou 

15 Gazari Kondo 

16 Issaka Saley 

17 Kimba Moussa 

18 Alzouma Yacouba 

19 Moumouni Ali 

20 Ali Tinni 

21 Adamou Hassane 

22 Dodo Issa 

23 Inoussa Ali 

24 Souna Saley 

25 Mamoudou Tahirou 

TOTAL 


CPT TONDIKIWINDI 

SUPERFICIE SEMENCES
MIL HKP 

(ha) (kg) 


2 20 

3 30 

2 20 

2 20 

2 20 

3 30 

2 20 

3 30 

2 20 

2 20 

2 20 

2 20 

2 20 

2 20 

2 20 

3 30 

2 20 

2 20 

2 20 

2 20 

2 20 

2 20 

3 30 

2 20 

2 20 

55 550 

27 

SUPERTRIPLE UREE 

(kg) (kg)
 

100 I 

100 / 

100 / 

100 / 

100 / 

100 / 

100 / 

150 I 
100 / 

100 / 

100 / 

100 / 

100 / 

100 / 

100 / 

150 / 

100 / 

100 / 

100 / 

100 / 

100 I 

100 / 

100 / 

100 / 

100 / 

2.600 



OPERATION MULTIPLICATION DES SEMENCES 1983-84 

CPT BOULA 

NO SUPERFICIE SEMENCES SUPERTRIPLE UREEORDRE NOMS ET PRENOMSMLHKORDRE MIL HKP 

(ha) (kg) (kg) (kg)
 

1 Garba Yacouba 1 10 50 50 
2 Nouhou Alzouma 1 10 50 50 
3 Hama Id6 1 10 50 50 

4 Moussa Amadou 2 20 100 100 

5 Moumouni Waliwalize 1 10 50 50 
6 Hassane Adamou 3 30 100 100 

7 Moussa Kimba 1 10 50 50 
8 Harouna Souley 1 10 50 50 
9 Abdou Souma 1 10 50 50 

10 Mamadou Ali 2 20 100 100 

11 Moussa Alfari 1 10 50 50 
12 Mamoudou Moussa 1 10 50 50 
13 Moussa Garba 1 10 50 50 
14 Hassane Hima 2 20 100 100 

13 Id Hima 1 10 50 50 
16 Alfa d6 1 10 50 50 
17 Hassane Marafa 3 30 100 100 

18 Harouna Alzouma 2 20 100 100 

19 Oumarou Alzouma 1 10 50 50 
20 Issaka Alzouma 1 10 50 50 
21 Saley Alzouma 1 10 50 50 
22 Yacouba Hima 1 10 50 50 
23 Issoufou Amadou 2 20 100 100 

24 Sita Moumouni 1 10 50 50 
25 Hamidou Moussa 1 10 50 50 
26 Mamadou Fona 1 10 50 50 

27 Harouna Zakou 1 10 50 50 
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BOULA (suite) 

28 Yay6 Zakou 1 10 50 50 
29 Mounkana Mamoudou 2 20 100 100 
30 Hamadou Hassane 1 10 50 50 
31 Hassane Hamadou 2 20 50 50 
32 Adou Hassane 1 10 50 50 
33 Harouna Abfari I 10 50 50 
34 Hassane Harouna 3 30 100 100 
35 Badio Garba 1 10 50 50 
36 Hamadou Ali 2 20 100 100 
37 Amadou Hamani 1 10 50 50 
38 Harouna Garba 2 20 50 50 
39 Seydou Garba 3 30 100 100 
40 Hamadou Alzouma 1 10 50 50 
41 Alfa Moussa 1 10 50 50 
42 Id Adamou 1 10 50 50 

TOTAL 59 590 2.650 2.650 
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OPERATION MULTIPLICATION DES SEMENCES 1983-84 

CPT CHIWIL 

MIL HKP 

NO NOMS VILLAGES QUANTITE RECUE NO 
(kg) HECTARES 

1 Zakara Mahama Chiwil 10 1
 

2 Agamarathi Islama 40 4
 

3 Issaka !ssoufou 100 10
 

4 Ali Sidikou 10 1
 

5 Alfari Minati 50 5
 

6 Bana Mahama 10 1 
7 Dodo Bodo 40 '4 

8 Abdou Kotia 40 4 

9 Abdouramane Moussa " 20 2 

10 Infi Mag6 10 1 

11 Infi Amoda Alfari 10 1 

12 Hassane Mahama 20 2 

13 Adamou Djooga 20 2 

14 Harouna Aouta 3C 3 

15 Tchimba Sounna 10 1 
16 Badou Sinka 50 5 

17 Hata Alfari 50 5 

18 Tondi Dabossagourousa Amsagal 30 3 

19 Zakara Taffa 20 2 

20 Bondaba Dabossa 30 3 

21 Tahirou Atama " 20 2 

22 Ahmed 1 1Hamadi 10 

23 Ibrahim Zakara 50 5 

24 Bachirou Sounna 20 2 

25 Hamidou Almouctar Chiwil 15 1,5 

26 Abouba Bondaba " 20 2 

27 Abdou Gado 20 2 

28 Tchimba Mad" 20 2 

29 Idi Islama 20 2 
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CHIWIL - MIL HKP (suite) 

30 Modi Islama ChiwlI 20 2 
31 Mahama Abdou 20 2 

32 Adoum Goumey 10 1 
33 Ibrahim Mahama 20 2 
34 Abouba Wit~m6 10 1 
35 Adamou Kaka 10 1 
36 Boubacar Sourgou 20 2 
37 Sala Kordjo Touila 20 2 
38 Ahamed Aba " 20 2 

39 Moussa Aoussouk 50 5 

40 Alassane Wengai 30 3 
41 Alassane Aoussouk 30 3 
42 Amakal Witrden 40 4 
43 Ahali Alfari 20 2 

44 Wengai Wakou 30 3 

TOTAL 1.145 114,5 
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OPERATION MULTIPLICATION DES 

CPT CHIWIL 

SUPERTRIPLE 

NO NOMS ET PRENOMS VILLAGES 

ORDRE 

1 Hamidou Almouctar Chiwil 

2 Zakara Mahama 

3 Issaka Issoufou 

4 Alfari Minati 

5 Balou Sinka 

6 Bana Mouhama 

7 Abouba Bondaba 

8 Hatta Alfari 

9 Dodo Bodo 

10 Abdou Gado 

11 Abdou Kotia 

12 Kimba Madi 

13 Abdouramane Moussa 

14 Infi Mangi 

15 Idi Islama 

16 Modi Islama 

17 Mahama Abdou 

18 Ibrahim Maman 

19 Agamaratchi Islama 

20 Infi Mahama Alheri 

21 Hassane Mahama 

22 Ali Sidikou 

23 Abouba Wit~ne 

24 Amadou Kaka 

25 Boubacar Sourgou 

26 Amadou Djaga 

27 Haouna Aouta 

28 Tchimba Sounna 

29 Adoum Goumey 
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SEMENCES 1983-84
 

QUANTITE RECUE 

(kg) 

75 

50 

500 

250 

250 

150 

125 

250 

200 

100 

150 

100
 

100 

50 

100 

100 

100
 

100 

200 

50 

100 

50 

50 

50 

100 

100 

150 

50 

50 



CHIWIL - SUPERTRIPLE (suite) 

30 Tondi Dabossa Gourousa Amsagal 150 
31 Bondaba Dabossa 150 

32 Ahmed Hamadi 50 
33 Tahirou Atama 100 
34 Ibrahim Zakara 250 
35 Zakara Tafa 100 
36 Bachirou Sounna 100 
37 Salah Kordjo Touila 100 
38 Ahmed Aba 100 
39 Moussa Aoussouk 250 
40 Alassane Aoussouk 150 

41 Amankai Witorden 200 
42 Alassane Wengal 150 
43 Ahali Alfari 100 
44 Wengai Wakou 150 

TOTAL 5.800 
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OPERATION MULTIPLICATION DES 

CPT CHIWIL 

UREE 

N0 NOMS ET PRENOMS VILLAGES 

ORDRE 

1 Hamidou Almouctar Chiwil 

2 Zakara Hahama 

3 Issaka Issoufou 

4 Alfari Minati 

5 Badou Sinka 

6 Bana Mouhama 

7 Abouba Bondaba 

8 Hatta Alfari 

9 Dodo Bodo 

10 Abdou Gado 

11 Abdou Kotia 

12 Kimba Madi 

13 Abdouramane Moussa 

14 Infi Maagi 

15 Idi Islama 

16 Modi Islama 

17 Mahama Abdou 

18 Ibrahim Mahama 

19 Agamaratchi Islama 

20 Infi Hamada Alh~ri 

21 Hassane Mahama 

22 Ali Sidikou 

23 Abouba Wit~n6 " 

24 Adamou Kaka 

25 Boubacar Sourgou 

26 Adamou Djada 

27 Harouna Aouta 

28 Kimba Sounna 

29 Adoum Goumey 
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SEMENCES 1983-84
 

QUANTITE RECUE 

(kg) 

75 

50 

500 

250 

250 

50 

125 

250 

200 

100 

150 

100 

100 

50 

100 

100 

100 

100 

200 

50 

100 

50 

50 

50 

100 

100 

150 

50 

50 



CHIWIL- UREE (suite) 

30 Ahmed Aba Touila 100 
31 Salah Kordjo 100 

32 Moussa Aoussouk " 250 

33 Alassane Aoussouk 150 
34 Amankaf Witorden 200 

35 Alassane Wenga" 150 

36 Alahi Alfari 100 
37 Wengai Wakou 150 

38 Tondi Dabassa Gourouza Amsagal 150 

39 Bondaba Dabossa 150 

40 Tahirou Atama 100 

41 Ahamed Hamadi 50 

42 Ibrahim Zakara 250 

43 Zakara Tafa 100 

44 Bachirou Sounna 100 

TOTAL 5.700 
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ANNEXE II 

OPERATION MULTIPLICATION DES SEMENCES
 

AUTOUR DES CPT: CAMPAGNE 1984--85
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ANNEXE II
 

OPERATION MLLTIPLICATION DES SEMENCES AUTOUR DES CPT: CAMPAGNE 1984-85 

FANDOU 

*ITCHIGUINE 

KABE 

CHIWIL 

BOULA 

KONE BERI 

IIRNI KOLONDIA 

SIMIRI 

GUELADJO 

TOTAL 

PREVISION 

SEMENCES (kg) Super-
fIcle 

CIVT HKP (ha) 

- 300 30 

- 500 50 

- 900 90 

- 300 30 

500 - 50 

500 - 50 

500 - I 50 

- 500 1 50 
1.0o0 - 00 

2.500 2.500 500 

Fongl-
cide 

(sachets) 

30 

50 

90 

30 

50 

50 

50 

50 

100 

500 

Ur66 

(kg) 

1.500 

2. 500 

4.500 

1.500 

2.500 

2.500 

2.500 

2.500 

5.000 

25.000 

ST 

(k ) 

3.000 

5.000 

9.000 

3. 000 

5.000 

5.000 

5.000 

5.000 

I10.000 

50.000 

REALISATION 

SEMENCES (kg) Nombre 
Multlpli-

CIVT HKP rateurs 

. ...-

- ... 

1.000 - 96 

300 - 28 

- - -

. ... 

. ....

3.400 - 187 

- -

4.700 - 311 

Super-
fIcle 
(ha) 

100 

30 

-

340 

-

47-

Ur e 

(kg) 

-

-

{ _ 

I 

ST 

(kg) 

-

-

-

-

-

_ 

-

*Indlque les CPT n'y ayant pas participd en 1983 -84. 



L'AUTO-FINANCEMENT DES CPT 

ET LE FONDS DE ROULEMENT 

SOMMA IRE 

Depuis le S6minaire de Zinder en novembre, 1982, le Minis.tore du 
D6veloppement Rural (MDR) cherche des moyens de r6duire les coOts 
r6currents de ses irilerventions en milieu rural, tout en aidant 
l'instourotion d'un processus de d6veloppement continu et durable ou 
niveou des villages. D'autre port, /a recherche de l'auto-suffisonce 
alimentaire au moyen d'une adoption massive de la port des paysans des 
nouveau "th6mes techniques" agricoles a 6t6 le point de d6part de la 
cr6ation des projets productivit6 6 travers le pays, dont le Projet
Productivit6 Niamey. Les Centres de Perfectionnement Technique (CPT) 
de ce projet a depuis cinq ans form6 des centaines de paysons dans 
l'usage de ces nouveaux th6mes techniques. Cependont, les coots 
r6currents de ces centres sont 6lev6s et seront difficilement 
supportables par le MDR apr~s le retrait de l'aide de I'USAID. 

Le besoin de trouver une solution oux probl6mes de financement 
des CPT entratne l'analyse suivante des coots r6currents des CPT 
classiques, caracteris6s par une infrastructure coOteuse et des frais de 
fonctionnement 6lev6s, et des nouveaux CPT villageois 6 frois et 
infrastructure r6duits. 

La possibilit6 de financer les activits de formation des CPT par 
leur propre production ogricole a men, 6 Ia cr6ation en 1983-84 d'un 
fonds sp6cial, dit de roulement, qui pourrait accumuler un surplus de 
production pour aider 6 continuer les activit6s des CPT apr6s /a fin de 
/a participation financi6re 6trang~re. D'autre part, les organisations 
villageoises de Ia Soci6t6 de D6veloppement, d'ici quelques onn6es, 
pourront aider 6 prendre la rel6ve financi6re du projet PPN. 

Pour 6valuer les possibilit6s de compresser les charges 
r6currentes, et de les r6partir entre les stagiaires, les organisations 
villageoises, et les services de l'Etat, il fout connaltre le montant de 
ses charges et Ia voleur de Ia production des diff6rents CPT. La 
possibilit6 de constituer valablement ur, ou plusieurs fonds de roulement 
pour aider financirement les CPT doit 6tre examin6e en m~me temps. 

Dans les pages suivantes quatre exemples de CPT sont 6tudies 
sp6cialement: trois exemples de CPT clossiques--un CPT classique 
moyen, le CPT le mains productif, et celui le plus productif; et l'unique
exemple en 1983-84 du nouveau CPT villageois. Le CPT classique 
moyen (type) est ensuite compor6 6 I'exemple du CPT villogeois, ou 
point de vue production et frais de fonctionnement. En d6pit d'une 
s6rieuse r6duction des coots r6currents dons le cas du CPT villageois, 
ces coots sont tout de m~me plusieurs fois plus 6lev6s que Ia valeur de 
la production des stagiaires. A cause d'une meilleure productivit6 par 
couple (plus de terre cultiv6e) dons le CPT classique moyen, la voleur 
de la production 6gale & peu pr6s 1/4 des coots de fonctionnement 
compar6 6 1/5 pour le CPT villageois. 

Finalement, une r6partition des charges entre les organisations 
villageoises, les stagiaires et leurs grandes familles, et les services de 
I'Etat, est propos6e, tout en sugg6rant que les CPT le plus au nord 
pourraient tre oblig6s de fermer leurs portes s'ils ne pouvaient 
r6element pas s'auto-financer. D'autant plus qu'un fonds de roulement 
par CPT devrait servir 6 ne financer que les activit6s de ce centre. 

. 1 



LIAUTO-FINANCEMENT DES CPT ET
 

LE FONDS DE ROULEMENT
 

Introduction 

La prise en charge progressive des coOts rcurrents des Centres 

de Perfectionnement Technique (CPT) par les organisations locales de 

d6veloppement est pr~vue pour les deux derni~res ann~es de la Phase II 

du Projet Productivit6 Niamey (PPN). Cette politique avait W 6labor~e 

en novembre 1982 au S6,:inaire de Zinder sur la strat~gie dt intervention 

en milieu rural. D~s le mois de mars 1983, le Ministare du 

D~veloppement Rural (MDR) ent~rinait des mesures de compression des 

charges financi~res des CPT des Projets Productivit6s du pays. Parini 

ces mesures de reduction de.7 frais op~rationnels 6taient la creation d~s 

la Campagne 1983-84 d'un fonds de roulement, 6 capitaliser par 

pr~l~vement sur la r~colte des CPT. 

Le programme des Portes Ouvertes, actuellement en sa troisi~me 

annie, cherche A sensibiliser les paysans 6 la n~cessit6 de prendre 

eux-m~mes en charge les frais op~rationnels des CPT d'ici 1987. Au 

moyen de reunions de stagiaires et de Conseils Villageois de 

D~veloppement (CVD) aux CPT, un dialogue entre villageois et 

fonctionnaires se poursuit cette annie (1984) sur les moaalit6s exactes 

de I'auto-financement et sur le calendrier de son application. 

Llauto-financement des CPT impliquera au moins trois sortes de 

financement hors-projet. Une contribution en nature (nourriture) et en 

main-d'oeuvre (reparation, entretien) de la part des stagiaires; iine 

contribution en connaissances techniques sp~cialis~es sous la forme 

d'appui aux CPT par les services techniques de I'Etat; et une 
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contribution de la part des groupements mutualistes (GM) et des coopera

tives (Coop) concernant Ilentretien et le renouvellement de l'1quipement 

agricole et du materiel p~dagogique, les frals de transport du personnel 

et du materiel, et les salaires des instructeurs et responsables des 

Centres. 

La direction du PPN continuera 6 ,eiller sur le bon fonctionnement 

des activits des CPT apr~s la mise en place du nouveau syst~me d'auto

financement et dlauto-gestion. Elle s'occupera surtout du suivi et de 

I16valuation des CPT et des activit~s de d~veloppement rural menses A 

partir des GM et des Coop. Elle aura aussi comme t~che la coordination 

des activit~s des agents des services techniques aupr~s des CPT et des 

GM et Coop (Agriculture, Animation, Alphab~tisation, Faunes et Forts, 

Genie Rural, etc.). 

II existe actuellement 10 CPT "classiques" et 4 CPT villageois. 

Depuis le s~minaire de Zinder, il a 60 mis fin 6 la construction de 

nouveaux CPT classiques. Seuls de nouveaux CPT villageois doivent 

tre envisag6s dans ['extension des CPT 6 travers le D~partement de 

Niamey. L'essentiel de la difference entre les deux types de CPT est 

que dans le cas du villageois, la salle de classe, et les logements des 

encadreurs sont en mat~riaux locaux, et que le personnel enseignant et 

de suivi peut se d~placer entre plusieurs CPT afin d'assurer les pro

grammes d'alphab~tisation et de vulg~risation au sein d'une m~me 

cooperative. La dure du sejour dans chaque village de I'1quipe des 

encadreurs serait de l'ordre d'une deux campagnes agricoles. 

Fonds de Roulement (CPT) 

Le r6le du fonds de roulement peut donc 6tre crucial A la prise en 

charge progressive des coots recurrents par les CPT et 6 leur fiabilit6 
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6conomique 6 long terme. Une fois capitalis6 suffisamment au niveau de 

chaque CPT pour permettre la prise en charge financi~re pour au moins 

deux ann6es de mauvaise r6colte, ce fonds, s'll est g6r6 prudemmeot, 

pourrait permettre aux CPT de poursuivre ind~finiment leur mission de 

vulgarisation. Toujours reste-t-il 6 dvaluer le potentiel financier du 

fonds de roulement, sa capacit6 A s'auto-capitaliser, et obi if en est de 

ce fonds actuellement. 

Pour le present il nly a pas un fonds par CPT, comme ce devrait 

6tre le cas d'ici deux ans. De plus, le fond repr~sentant tous les 

Centres n'a W inaugur6 que dans la Campagne 1983-84. II n'existe 

par consequent que les donn~es d'une seule campagne agricole, qui 

semble avoir W, cependant, une annie "moyenne" au point de vue 

pluviomtrie. 

A ce jour (octobre 1984), 13 versements ont W faits au fonds de 

roulement des CPT entre le 9 janvier et le ler octobre 1984, Ce 

n0compte, 40110-62 CPT-PPN se trouve 6 la Caisse Nationale de Credit 

Agricole (C.N.C.A). II contient actuellement (ler octobre 1984) 

2,857.290 FCFA, dont 580,000 FCFA proviennent de la rcolte 1982 et 

112.240 FCFA de sources diverses. 

Production Globale des CPT (1983) 

Les activit~s productives des stagiaires des CPT cr~ent donc un 

certain surplus qui chaque annie doit alimenter le fonds de roulement. 

Reste 6 savoir 6 quel surplus il faut s'attendre en moyenne chaque 

annie et quels CPT contribueront vraisemblablement le plus au nouveau 

fonds. 
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En 1983, 11 CPT fonctionnaient dans la zone du PPN, y compris le 

CPT villageois de Guessendoundou. Globalement, ces CPT ont produit 

68.178 kllogrammes de mil HKP, 47.684 kg de mil CIVT, 8.136 kg de mll 

Ankoutess, 11.060 kg de sorgho Babadia, et 4.973 kg de nlb6 TN 

88-63. La valeur de ces cultures s'dlevait au total, avant criblage 6 

12.591.650 FCFA, soit 6.136.020 FCFA pour le mil HKP, 732.240 FCFA 

pour le mil Ankoutess, 4.291.560 FCFA pour le mil CIVT, 884.800 FCFA 

pour le sorgho Babadia, et 547.030 FCFA pour le nib6 TN 88-63 (voir 

Tableau I). 

La production des CPT, moins la partie r~serv~e aux stagiaires qui 

est remise entre leurs mains A la fin de la p(riode de formation, est 

envoy~e 6 la Ferme Semenci~re de Lossa oOi elle est pass6e au criblage. 

La production des CPT en 1983 a W class~e en deux categories, ler et 

26me Choix. Le reste 6tait consid6r6 comme des d~chets. La valeur 

totale de la production des CPT est mont~e de 12.591.650 FCFA jusqu'6 

13.577.545 FCFA (+7,8%) du fait du criblage (voir Tableau I). La 

proportion de chaque culture class~e ler Choix, et qui donc b6n~ficiait 

d'une prime de valeur A la revente dlenviron 50%, 6tait comme suit: 

69,6% du mil HKP, 79,3% du mil CIVT, 80% du mil Ankoutess, 80,6% du 

sorgho Babadia, et 65% du ni~b6 TN 88-63 (charanionn6). Ces 

proportions pourraient varier d'annde en annie. 

La proportion de cette production rdserv6e aux stagiaires des CPT 

s16levait globalement 6 62,4%du mil HKP, (42.555 kg), 62,9% du mil 

CIVT (29.984 kg), 77,4% du mil Ankoutess (6.300 kg), 49,8% du sorgho 

Babadia (5.505 kg), et 45,0% du ni~b6 TN 88-63 (2.240 kg). Ces 
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TABLEAU I
 

REPARTITION DE LA PRODUCTION DES CPT EN 1983
 

RESERVE CHARGES RESERVE FONDSPRODUCTION PART DES STAGIAIRES 	 rTOTALE ES CPTDE RCX.ULEMvENT 

TOTALE DES CPTCULTURE 

Valeur** Tonnage Valeur**Tonnage Valeur** Tonnage Valeur* Tonnage 

(kg) (FCFA) (kg) (FCFA)(kg) (FCFA) 	 (kg) (FCFA) 

Mil HKP 	 68.178 6.452.720 42.555 3.829.950 21.490 2.199.716 4.133 423.054
 

3.038 350.752

Mil CIVT 48.470 4.812.968 30.770 2.769.300 14.662 1.692.916 

311 36.200567.000 1.525 222.505
Mil Ankoutess 8.136 825.705 6.300 


605 64.850
 
Sorgho Babadia 11.550 1.075.052 5.995 479.600 4.950 530.602 


2.437 285.119 286 33.462
 
Ni6b6 TN 88-63 4.995 568.501 2.272 249.920 


45.064 4.930.858 8.373 908.318

TOTAL 	 141.329 13.734.946 87.892 7.895.770 


* 	 Valeur avant crlb..,ge. La part des staglalres n'est pas pass~e au criblage. 

au crlblage &Loss, osj 11 en est 
** 	 Valeur apr~s criblage. Toute la production, sauf la part des staglalres, est pass6e 

r6sult6 en 1983 des augmentations de valeur pour toutes les cultures. 



quantit~s repr~sentaient, respectivement: 1 3.829.950 FCFA (mil HKP), 

2.698.560 FCFA (mil CIVT), 567.000 FCFA (mil Ankoutess), 440,400 

FCFA (sorgho Babadla), 246.400 FCFA (nlb6 TN 88-63). Cette valeur 

retenue pour distribuer aux stagiaires totalisait donc 7.782.310 FCFA, 

soit 57,3% de la valeur totale de la production des CPT apr~s criblage 

(voir Tableau I). 

Les charges d'exploitation de base des CPT totalisaient 

3.987.521 FCFA en 1983, soit 29,4% de la valeur totale de la 

production apr~s criblage (voir Tableau I). Ce total des charges 

de base 6tait 6 son tour compos6 des proportions suivantes: 15,2% 

pour les semences, 54,5% pour les engrais, 0,8% pour le fongicide, 

1,8% pour les cultures de case (cultures f6minines), 27,8% pour 

I'amortissement du matdriel aratoire (Voir Tableau II). 

Globalement les 11 CPT de la Campagne Agricole 1983-84 ont pu 

retenir une part de production 6quivalente 6 908.318 FCFA pour le 

fonds de roulement (voir Tableau I). Cette somme reprdsentait 6,7% de 

la valeur totale de la production. En 1983, les composantes par valeur 

de ce surplus 6taient: mil HKP (46,6%), mil CIVT (38,6%), mil 

Ankoutess (4,0%), sorgho Babadia (7,1%), nidb6 TN 88-63 (3,7%). 

Repartition de la Production et des Charges d'Exploitation entre les CPT 

La production dans les divers CPT a beaucoup varid en 1983, ainsi 

que les charges d'exploitation (voir Tableau Ill). Les charges les plus 

1Valeurs sans criblage, puisque la part des stagiaires est remise 
aux stagiaires au CPT m~me. 
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TABLEAU II
 

REPARTITION DES CHARGES DE BASE
 

DES CPT EN 1983
 

MONTANT
MOTN
CHARGE 
 GLOBAL (FCFA) 

Semences 605.233 

Engrais 2.173.400 

Fongicide 30.220 

Cultures de case 72.000 

Amortissement du 1.106.668 
mat~riel agricole 

TOTAL 3.987.521 
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TABLEAU III
 

REPARTITION DES CHARGES ET DE
 

LA PRODUCTION DES CPT EN 1983
 

NOM DU OPT CHARGES DE VALEUR DE LA 

BASE (FCFA)* PRODUCTION (FCFA)** 

Boula 396.498 1.398.626
 

Kon6 Brl 423.900 1.662.078
 

BIrni n'Kolondia 347.685 1.884.062
 

Slmiri 401.238 1.506.399
 

Tondikiwindi 351.401 459.000
 

Kab6 408.935 1.434.395
 

Fandou 409.786 1.341.664
 

Chwil 408.185 828.481
 

Itchiguine 360.501 816.276
 

Gu6ladio 387.401 2.160.098
 

Guessendoundou 91.991 243.867
 

TOTAL 3.987.521 13.734.946 

* Tous intrants plus amortissement du mat6rih agricole 

** Apr~s criblage 
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6lev~es 6taient au CPT de Kone Bri (423.900 FCFA). Les frais les 

moins 6lev~s parmi les 10 CPT classiques 6taient 6 Birni n'Kolondia 

(347.685 FCFA). Les charges les moins 6levdes de tous les CPT 6taient 

au CPT villageols de Guessendoundou (91.991 FCFA), dont 29.336 FCFA 

(32%) pour le champ commun de demonstration et 62.655 FCFA (68%) 

pour les champs des stagiaires. Par contre, pour les 10 CPT classiques 

les charges moyennes 6taient de 389.553 FCFA. Cependant la plupart 

de cet 6cart est doe A la difference dchelle entre les deux types de 

CPT. Le CPT classique a cultiv6 environ 33 hectares, 6 raison de 

11.805 FCFA de frais de base 6 l'hectare. Le CPT villageois de 

Guessendoundou a cultiv6 un peu plus de 6 hectares au coot de 14.766 

FCFA I'hectare. Du point de vue des charges de base A l'hectare, il y 

a donc peu d'6cart entre les deux sortes de CPT. 

En 1983, tous les CPT sauf ceux de Tondikiwindi et d'Itchiguine 

ont pu mettre de c6t6 un surplus de production destin6 au fonds de 

roulement (voir Tableau IV). MWme le champ commun de Guessen

doundou a d~gag6 une modeste part. Les gros contributeurs dtaient les 

CPT de Gu~ladio et Birni n'Kolondia (34,9% du total 6 eux deux). Tous 

ensemble les CPT ont r~serv6 6,7% de leur production pour verser au 

fonds de roulement. Ce versement repr~sentait 22,8% de leurs charges 

r~currentes de base (intrants et amortissement du mat6riel ..gricole). 

Pour examiner de plus pros la question de la rentabilit6 6conomique 

des CPT et leur possibilit6 de slauto-financer au moyen de leur propre 

production, une analyse sera f i'e de 3 CPT classiques et de I'unique 

exemple du CPT villageois en 1983. Les 3 CPT classiques, Boula, 

Tondikiwindi, et Gu~ladio, repr~sentent, d'apr~s leur performance en 

1983, respectivement, un CPT "moyen," le CPT le moins productif, et le 

47
 



TABLEAU IV 

VALEUR DE LA RESERVE DESTINEE A LA 

CAPITALISATION DU FONDS DE ROULEMENT 

NOM DU OPT 

Boula 

Kone Beri 


Birni n'Kolondia 

Simiri 


Tondikiwindi 

Kab6 


Fandou 


Chiwil 


Itchiguine 

Gu6ladio 


Guessendoundou 

TOTAL 

* Apr~s criblage. 

VALEUR
TOTALE (FCFA)* 

111.928 

91. 572 


146.243 

115.382 


112.794 


85.982 


64.222 


171.097 


9.098 


908.318 


MIL 
HKP 

-

72.778 


66.329 

86.393 


48. 723 


85.982 


39.613 


23.236 


-

423.054 


MIL 

CIVT 


101.831 

15.471 

64.424 

-

-

35.560 


-

-

-

130.118 


3.348 


350.752 


MIL 

ANK. 


-

23.629 


-

-

12.571 


-

-

36.200 


SORGHO 

BABADIA 


7.289 

3.323 


5.896 

5.360 


-. 

28.511
 

-

6.539 


-

3.001 


4.931 


64.850 


NIEBE 
TN 

2.808 

-

9.594 

-

-

5.499
 

-

14.742
 

819
 

33.462 



CPT le plus productif. Le CPT de Guessendoundou 6tait le seul 

exemple d'un CPT villageois en 1983, ses frais d'exploitation 6tant 

nettement inf6rieurs aux classiques (Tableaux III). Faute d'autres 

exemples il devra servir donc d'exemple-type du nouveau CPT 

villageois, pr~vu 6 la suite du Sdminaire de Zinder. 

Le CPT Classique Moyen: Boula 

L'exemple du CPT de Boula s'approche de tr~s pros des moyennes 

des CPT classiques pour les charges rcurrentes de base et de la 

valeur totale de la production. Par rapport A une moyenne globale de 

389.556 FCFA de charges r(currentes de base, Boula avait des charges 

de 396.498 FCFA en 1983. Compar~e 6 Line moyenne de 1.344.615 FCFA 

pour la production des 10 CPT, la valeur de la production de Boula en 

1983 6tait de 1.398.611 FCFA. Ce CPT, l'un des trois preniers centres 

de la Phase I du PPN, servira donc d'exemple-type du CPT classique. 

A la somme de 396.498 FCFA de charges (arrondie A 396,500F), 

comprenant les intrants agricoles et l'amortissement du materiel aratoire, 

il faudra ajouter (1) les salaires (9 mois) du personnel du CPT, (2) la 

valeur de la nuurriture et I'entretien des stagiaires, (3) les frais 

annuels de r6paration et d'entretien des constructions, (4) les frais de 

remplacement du mat(riel p~dagogique et autre, (5) l'apport personnel 

des stagiaires, et (6) la valeur de leur part de la production. 

La valeur totale des salaires suppose un personnel typique compos6 

de 1 chef de centre (60.000 FCFA par mois), 1 agent de suivi homme 

(30.000 FCFA par mois), 1 agent de suivi femme (30.000 FCFA/mois), 

un agent d'alphabdtisation (30.000 FCFA/mois), 1 bouvier (20.000 

49
 



FCFA/mois), et 1 gardien (20.000 FCFA/mois). Le total des salaires du 

personnel sur 9 mois sblve donc A 1.710.000 FCFA (voir Tableau V). 1 

En ce qul concerne la nourriture des staglaires, Ils recevalent en 

1983 (et en 1984), 10.000 FCFA par couple par mois (dont actuellement 

la moiti6 est constitute par les vivres PAM). Pour les 9 mois de 

formation au CPT les frais de nourriture pour 20 couples s'6lvent donc 

6 	 1.800.000 FCFA (voir Tableau V). 

Quant 6 Ilentretien des logements des stagiaires, il faudra compter 

20.000 FCFA par case par an, soit un total de 400.000 FCFA (Tableau 

V). Ceci reprsente des frais de reparation de 20.000 par an, ce qui 

slav~re Atre le cas actuellement. A cela, il convient d'ajouter la somme 

de 150.000 pour Ilentretien des 2 batiments en b~ton (1 bureau et 

logement du chef de centre, 1 salle de classe et magasin). Les 

d~penses pour le materiel p~dagogique et autre (papiers, crayons, 

bancs, craies, lampes, etc.), sont estim~es A environ 100.000 FCFA 

par an. 

II reste les frais de "l'apport personnel" des stagiaire3. Ceci 

repr~sente les arrhes vers~es par le couple pour obtenir son materiel 

agricole en fin de stage au CPT. A present cette somme, qui 

repr~sente 10% de la valeur totale de ce materiel, est fournie 6 chaque 

couple par le Projet Productivit6. Bien que la somme reste dans le 

compte bancaire du CPT, il nen fait pas moins partie des frais 

rcurrents du CPT au m~me titre que la valeur de la part de la rcolte 

r~serv~e aux stagiaires. Pour 20 couples, comme 6 Boula, le montant 

1On suppose ici que ce personnel puisse tre embauch6 pour 
seulement 9 mois de Ilann~e. 
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TABLEAU V
 

CHARGES RECURRENTES TOTALES ET VALEUR
 

DE LA PRODUCTION DU CPT MOYEN (BOULA)
 

1. Charges R6currentes: 

1. 	 Intrants agricoles 
2. 	 Amortissement du mat6riel agricole 
3. 	 R6paration-cases des stagiaires 
4. R6paration-salle de classe et logement 

du chef 
5. 	 Remplacement du mat6riel p6dagogique 

(et divers) 
6. 	 Frais d'entretien des staglaires 
7. 	 Salaires du personnel 
8. 	 Apport "personnel" des stagiaires 
9. 	 Part des stagiaires 

TOTAL 

II. Valeur de la production: 

1. 	 Part des staglalres 
2. 	 Valeur r6serv~e pour fonds de roulement 
3. 	 Valeur restante 

TOTAL 

* Arrondi au 106me pr6s. 

MONTANT % TOTAL 
(FCFA) 

295.500 5% 
101.000 2% 
400.000 7% 

150.000 3% 

100.000 2% 
1.800.000 31% 
1.710.000 30% 

426.300 7% 
757.960* 13% 

100% 
5.740.760 

757.960 54% 
111.930 8% 
528.720 38% 

1.398.610 100% 
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de cet apport personnel serait de l'ordre de 426.300 FCFA, puisque la 

plupart des stagiaires semblent opter pour le "paquet" de materiel II, 

qul vaut 213.115 FCFA en 1984.1 

Le Tableau V pr~sente donc le point de la situation financire du 

CPT classique type. Pour des d~penses de 5.740.760 FCFA, qui 

comportent la part promise aux stagiaires (13% des charges, 54% de la 

valeur de la production), le CPT classique moyen en annie moyenne 

pourrait compter sur une valeur de sa propre production de l'6rdre de 

1.398.610 FCFA, soit seulement 24% de ses frais d'exploitation r6els. 

Tondikiwindi 

Le CPT de Tondikiwindi, situ6 le plus au nord de tous, produit le 

moins des CPT classiques. En 1983, il a produit 5.100 kilrgrammes de 

mil (4.300 kg de HKP, 800 kg d'Ankoutess). Toute la production a Lt6 

distribue aux 17 couples de stagiaires (300 kg par couple) et valait 

donc au total 459.000 FCFA. Aucune reserve n'a W faite pour 

contribuer au fonds de roulement. 

D'un autre c6t, les frais d'exploitation de base (intrants et 

amortissement du materiel agricole) s' levaient . 351.401 FCFA. Puisque 

toute la production avait Wt distribute aux stagiaires, aucune somme 

n'a pu tre d~gag~e pour r~duire le coOt de production. 

Comme il a W vu plus haut dans les details (Tableau V), les frais 

de base du fonctionnement d'un CPT ne sont qu'une petite partie des 

1 Cet ensemble de materiel agricole comporte le suivant: 1 charrette 
bovine (87.500 F), 1 paire de boeufs (100.000 F), 1 bati de base plus 
chaine (8.455 F), 1 canadien , 5 dents (12.320 F), 1 jeu de lames 
souleveuses-sarcleuses (4.840 F). Total = 213.115 FCFA. 
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vraies charges, puisqu'il faut compter en plus au moins les salaires du 

personnel, les frais d'entretien des stagiaires (essentiellement la 

nourrlture), I'amortissement ou reparation des c..ses des couples, les 

frais de reparation de la salle de classe et du legement du chef de 

Centre, les frais de remplacement et de r.paration de mat.riel divers 

(p~dagogique, etc.), et I'apport personnel des stagiaires. Ces frais 

suppl~mentaires pour tous les CPT classiques s'616vent 6 4.586.300 

FCFA. 

Aux coots prcedents normalement s'~joute la part de la production 

r~serve pour compenser le travail des stagiaires (et pour remplacer ce 

qu'ils auraient r~colt6 en restant chez eux). En Iloccurence, 6 

Tondikiwindi, cette part 6tait 6gale A la production enti~re (459.000 

FCFA). II n'en est pas moins vrai qu'elle doit Atre incluse dans les 

frais dlexploitation. 

Si les frais de transport des intrants et, le cas 6ch~ant, le 

transport de l'exc~dent de production au criblage 6 Lossa 6taient 

inclus, le montant augmenterait encore. Toujours faut-il indiquer ici 

que pour une production d'une valeur d'environ 459.000 FCFA, les 

vrais frais d'exploitation du CPT de Tondikiwindi s'6lveraient A environ 

5.396.700 FCFA (y compris [a part des stagiaires), c'est 6 dire 6 peu 

pros 12 fois plus. 

Gu~ladio 

Le CPT le plus productif en 1983, et situ6 le plus au sud de tous, 

6tait celui de Gu~ladio. Ce centre a produit 19.350 kilogrammes de mil 

(3.250 kg de HKP, 16.100 kg de CIVT), 400 kg de sorgho Babadia, et 

1.800 kg de ni~b6 TN. Etaient distribu~s directement aux 20 couples 
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stagiaires 6 la r~colte, 2.000 kg de mil HKP, 10.000 kg de mil CIVT, et 

800 kg de ni~b6 TN, soit 100 kg de HKP, 500 kg de CIVT, et 40 kg de 

nl~b6 TN par couple. La valeur totale de la production, apr6s le 

criblage de la part non distribute aux stagiaires, 6tait de 2.160.076 

FCFA, dont une valeu," de 1.168.000 FCFA pour la part des couples 

stagiaires (54,1%). Si toute la production avait W envoy~e au criblage 

elle aurait valu environ 2.444.907 FCFA, dont 1.452.831 FCFA pour les 

stagiaires (59,4%). Puisque le transport et le criblage comportent leurs 

propres frais, il n'est pas sCir qu'il vaille la peine present d'envoyer 

la part des stagiaires au criblage, afin d'obtenir une augmentation de 

valeur (+ 24,4%). Les d6lais encourus et le besoin imm~diat suivant la 

rcolte de reconstituer des stocks de denr~es alimentaires sembleraient 

dconseiller une telle procedure. 

La part de la production gard~e pour le compte du fonds de 

roulement des CPT 6tait, comme l'indique le Tableau IV, d'une valeur 

de 171.097 FCFA, c'est-6-dire 7,9%de la production totale (un peu plus 

de la moyenne de 6,7%). 

Comme nous l'avons vu plus haut, la totalit6 des frais r~currents 

d'un CPT classique doivent comporter au moins 1.710.000 FCFA pour les 

salaires du personnel, 426.300 FCFA pour l'apport personnel 6 l'achat 6 

credit du materiel agricole, environ 2.200.000 FCFA par an pour 

I'entretien des stagiaires et la r6paration ou remplacement des cases des 

couples, et 6 peu pros 250.000 FCFA pour reparation, remplacement et 

frais divers. A cela, il faut ajouter les charges r~currentes de base 

(Tableau Ill) de 387.400 FCFA (arrondi) et la valeur de la part de la 

production r6serv6e aux couples stagiaires pour compenser ce qu'ils 

auraient cultiv, en restant chez eux (et pour les motiver pendant le 
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stage), qui s' levait 6 1.168.000 FCFA, soit 54% du total de la 

production. Pour le cas donc du CPT le plus productif des CPT 

classiques, i1 convient d'opposer aux charges rrcurrentes d'au moins 

6.141.700 FCFA par an une valeur totale de [a production de 2.160.098 

FCFA, une diff6rence d'6 peu pros trois fois. !1 s'av~re donc qu'un 

deficit annuel de 3.981.602 FCFA est A prdvoir actuellement, soit un 

deficit d'environ 184% de plus que la valeur totale de la production du 

CPT. Si la part des stagiaires 6tait passde au criblage la nouvelle 

valeur de la production (2.444.907 FCFA) n'atteindrait que 40% des 

coots r~currents. 

Le CPT Villageois de Guessendoundou 

L'unique exemple d'un CPT villageois qui fonctionnait en 1983 6tait 

6 Guessendoundou, au sud de Gu6ladio et, par consequent, relativement 

privilgi6 au point de vue pluviomtrie. 

A Guessendoundou, les charges d'exploitation de base ont W 

r~duites 6 62.655 FCFA pour les champs individuels des stagiaires (10 

couples) et 6 29.336 FCFA pour le champ de demonstration diu CPT 

(2,04 hectares). La valeur de la production des champs individuels 

totalisait 113.443 FCFA et se composait de 70.740 F pour le mil CIVT 

(786 kg sur 2,93 ha), 39.216 F pour le sorgho Babadia (490,2 kg sur 

1,06 ha), et 3.487 F de ni~b6 TN (31,7 kg sur 0,20 ha). La valeur 

totale de la production du champ commun de demonstration, dont rien 

n'a W distribu6 aux stagiaires, s'6levait apr s criblage, 6 130.290 F 

soit: 48.028 F de mil CIVT (416 kg sur I ha), 70.211 FCFA de sorgho 

Babadia (655 kg sur 0,76 ha) et 12.051 FCFA de ni~b6 TN (103 kg sur 

0,28 ha).
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Contre des frais de base (uniquement les intrants en 1983) de 

91.991 F pour l'ensemble des terres cultiv~es 6 Guessendoundou (6,23 

ha), II faut comparer une valeur de production totale de 243,733 FCFA 

dont 9.098 FCFA (3,7%) ont W r~serv~s pour le fonds de roulement, et 

113.443 FCFA (16,5% = toute la production des champs individuels) 

constituaient la part des stagiaires. 

II est 6 noter que les rendements indiqu~s pour Guessendoundou 

semblent particulirement bas, surtout pour les champs individuels. Si 

la parcelle de demonstration avait un sol de mauvaise qualit6, les 

terrains des stagiaires, 6 en croire les chiffres, donnaient des 

rendements bien inf~rieurs encore (64% de celui du champ collectif pour 

le mil, 54% pour le sorgho, et 43% pour le ni&b6). Le champ individuel 

exploit6 6tait du reste petit, en moyenne de 0,42 hectare par stagiaire. 

Aucun stagiaire n'a cultiv6 plus de I hectare (une personne), aucun n'a 

cultiv6 plus de 2 cultures sur 3, et le minimum cultiv6 6tait 0,06 

hectare (mil). II semble que juisque le mat&-iel agricole est arriv6 

tardivement h Guessendoundou, les stagiaires avaient d~j6 sem6 laurs 

meilleures terres. 

Le gros avantage du CPT villageois, 6 Guessendoundou ou/ailleurs, 

est que le prix de revient de sa production est bien inf~rieur 6 ceux 

des CPT classiques. D'abord, i1 n'y a pas de frais d'entretien des 

couples, puisqu'ils continuent 6 habiter chez eux au voisinage du CPT. 

II n'y a pas d'amortissement des cases des stagiaires pour la m~me 

raison. Les cours d'alphabtisation, se donnant en plein air sous un 

arbre, ne demandent pas de construction en dur et donc pas de frais 

Ne comporte pas l'amortissement du materiel qui peut tre estim6 A 

environ 50.500 FCFA pour l'avenir. 
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de reparation. Les frais de remplacement du materiel p~dagogique 

seraient moindres du fait de ne concerner que 10 couples. Seules trois 

cases de type traditionnel sont ncessaires: une case pour chacun des 

deux agents de suivi (homme et femme), une case qui servira d'eritrep6t 

(pour le grain et le materiel agricole et p'dagogique). 1 Le coOt de leur 

construction ne devrait pas d~passer 50.000 FCFA la case, soit un total 

de 150.000 FCFA. Puisque de type traditionnel, ces cases pourraient 

8tre construites entie! ;ment par la population locale. L'entretien des 

cases, qui pourrait sl6lever 6 20.000 FCFA par ar. par case, serait 

aussi 6 la charge de la population du voisinage. Ces frais d'entretien 

doivent donc 6tre comptds parmi les coits rdcurrents du CPT villageois 

(60.000 FCFA par an). 

Les cases pourraient servir aussi longtemps que la population 

locale 6prouverait le besoin d'un CPT parmi elle. Puisqu'au cours de 2 

A 3 ans maximum, !a plupart des grandes familles des alentours auraient 

envoy6 au moins un couple en formation, le personnel du CPT pourrait 

donc se d6placer 6 un nouvel endroit, oO il recrderait le CPT dans le 

contexte d'un nouveau groupement mutaliste (GM) ou d'une nouvelle 

cooperative (Coop). 

Qu'adviendra-t-il de l'apport personnel pay6 actuellement par le 

PPN pour aider 6 subventionner le coot du matdriel agricole? II semble 

qu'avec la prise en charge du CPT villageois par le GM local (ou par 

plusieurs GM regroupds en cooperative), cet apport personnel puisse 

Il est prdvu que le chef de centre sera aussi l'agent de suivi 

homme (ou femme). II serait surveillde dans ses fonctions par le Chef 
de District agricole. 
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6tre fourni, soit par la localit6, soit par les stagiaires. II s'ajoute donc 

aux coOts r6currents du CPT, soit un total de 213.150 FCFA pour 10 

couples stagiaires (payables apr~s la r6colte). II est recommand6 que 

cet apport personnel reste la responsabilit6 des stagiaires. 

Puisque chaque stagiaire cultive son propre champ individuel, en 

plus de sa contribution au champ de d6monstration, sa part de la 

r~colte dcoule directement de ses propres efforts. Puisque ces efforts 

ont rapport6 la somme de 113.443 FCFA, l'on peut supposer ce chiffre 

d'8tre plus ou moins acceptable aux stagiaires, et il sera donc retenu 

ici comme faisant par-tie des coOts 6 couvrir par la production. Ceci est 

ncessaire parce que des ressources (intrants et materiel) du CPT sont 

consomm~es ou utilis~e dans la production des champs individuels (ainsi 

que le temps des agents de suivi). 

Restent les salaires du personnel du CPT villageois. Ceci 

comprend un chef de centre et un ou deux agents da suivi (1 homme, 

1 femme). Cependant, un CPT villageois comme Guessendoundou ne 

compte que 10 couples stagiaires, et de plus les cours d'alphab(tisation 

sont moins frequents que dans les CPT classiques 6 cause de la 

dispersion des 6lves dans le voisinage. D'ailleurs, il est pr6vu de 

choisir et de former d'anciens stagiaires (hommes et femmes) du CPT 

pour encadrer les futurs stages. Tout cela aura pour effet de r~duire 

les d~penses des salaires 6 l'avenir. Pour le present, il conviendrait 

d'utiliser un montant repr~sentant deux encadreurs plein temps (1 chef 

de centre/agent de suivi homme, 1 agent de suivi femme) et un agen. 

d'alphabatisation avec une petite indemnit6 (5.000 FCFA/mois). La 

qualitY, du personnel encadrant est de loin la c16 du succ6s d'un CPT, 

et un bon salaire serait le moyen d'attirer un personnel capable et 
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motive. Pour les 9 mois de formation, il faut donc compter 6 peu pros 

585.000 FCFA. 

Comparaison des CPT Classigues et Villageols 

Les coOts de production du CPT villageois "mod6le" de Guessen

doundou, ainsi que la valeur de sa production, sont compares 6 ceux 

'du CPT classique "moyen" de Boula au Tableau VI. 

Ce qui ressort est que comme prdvu les coCits r6currents d'un CPT 

villageois sont 6 peu pros 5 fois moins 6lev~s que ceux d'un CPT 

classique. Les coCits par couple sont 2,5 fois moindres (287.038 6 

116.408 FCFA). Cependant, la valeur de la production totale r~alisde 

par couple au CPT classique de Boula (69.931 F) contraste beaucoup 

avec celle pour Guessendoundou (24.373 F). La productivit6 par couple 

6 Boula est presque trois fois plus (2,9) qu'6 Guessendoundou. 

Que ce manque de performance soit arriv6 6 Guessendoundou est 

d'autant plus curieux que ce CPT se trouve dans une r6gion de forte 

pluviom6trie. La parcelle de demonstration, qualifie de "vieille jach~re 

de mauvaise terre" a pourtant donn6 un bien meilleur rendement que les 

parcelles des stagiaires, comme on Ila vu ci-dessus. II est , esprer 

que les parcelles des stagiaires, d'oO ils gardent la totalit6 de la 

r~colte, puissent rendre plus 6 I'hectare et que le nombre d'hectares 

cultiv~s dans le cas du programme de formation et de vulgarisation 

puisse 6tre 6tendu. Une livraison 6 temps du mat6riel agricole devrait 

aider 6 augmenter ces chiffres. 

Si le rendement par couple de stagiaires atteignait le niveau de 

Boula, Guessendoundou aurait une valeur de production d'environ 

700.000 FCFA. Ce chiffre repr~sente seulement 60% des coOts totaux du 
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TABLEAU VI
 

COMPARAISON DES COUTS RECURRENTS ET DE LA VALEUR DE
 

PRODUCTION ENTRE UN CPT CLASSI4UE TYPE (BOLLA) ET 

UN 	CPT VILLAGEOIS TYPE (GUESSENDOUNDQU) 

TYPE DE MONTANT 	 BOLLA GUESSENDOUNDOU
TPDMA CPT CLASSIQUE CPT VILLAGEOIS 
(FOFA) (20 COLPLES) (10 COUPLES) 

I. Charges R6currentes: 

1. Intrants agrlcoles 	 295.500 91.991 
2. 	 Amortissement du mat6rlel 101.000 50.500 
3. 	 Salaires 1.710.000 585.000 
4. 	 Entretien staglalres 1.800.000 
5. 	 R6parations de batiments 

(en dur et cases)* 550.000 60.000 
6. 	 Remplacement mat6riel 

pddagogique et autre 100.000 50.000 
7. 	 Apport personnel 426.300 213.150 
8. 	 Part des stagiaires 757.960 113.443 

TOTAL 5.740.760 1.164.084 
Montant par couple 287.038 116.408 

II. Valeur de la Production: 

1. Part des stagiaires 	 757.960 113.443 
2. Fonds de roulement 	 111.930 9.098 
3. Valeur restante 	 528.720 121.192 

TOTAL 1.398.610 243.733 
Montant par couple 69.931 24.373 

III. Comparaison: 

1. Diff6rence (I - II) 	 4.162.150 920 .351 
2. Pourcentage (11/1) 	 25,2% 20 ,9% 

• Logements/magasins dans le cas du CPT villageois. 
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fonctionnement du CPT. La somme mise de c~t6 en 1983 pour le fonds 

de roulement des CPT est seulement 0,8% des frais rcurrents de 

Guessendoundou, ou blen 9,9%des charges de base (intrants). M~me sl 

cette somme pouvait atteindre le niveau de Boula (2% des coots 

rcurrents), il faudrait bien des ann~es avant de pouvoir accumuler un 

fonds d'auto-financement d'un an (si l'auto- financement dolt inclure 

tous les coots de fonctionnement). 

Le Transfert des Responsabilit~s et le Fonds de Roulement des CPT 

II est 6vident qu'en l'1tat actuel des choses, I'objectif de 

I'auto-financement des CPT au moyen de leur propre production reste 

illusoire. Le fonds de roulement collectif des CPT, qui regroupe les 

908.318 FCFA d~gag~s de la production en 1983-84, sont venus se 

joindre A quelques 1.948.972 FCFA dans le compte commun du fonds. 

Ce dernier chiffre repr~sente tout l'ex~dent d~gag6 de tous les CPT 

jusqu'en 1983. L'origine exacte de cette somme est diverse, mais 

importe peu A present. Ce qui importe maintenant est la recherche de 

moyens de r~duire les charges en g~nral, et le transfert de bon 

nombre d'elles, soit aux stagiaires et leurs grandes familles, soit aux 

GM ou Coop du voisinage des CPT. Car selon les instructions du 

Ministare du D~veloppement Rural, d'ici la Campagne 1987-88 toutes les 

d~penses des CPT doivent 8tre remises entre les mains des stagiaires et 

des organisations villageoises. 

Ds 1985 les stagiaires et leurs grandes familles participeront 6 

d~frayer les d~penses dans toutes les categories 6 present essentielle

ment support6es par le PPN. L'ann6e 1986 verra le retrait complet du 

Projet de l'entretien des stagiaires et des animaux. Une ann6e plus 
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tard (1987), en principe le PPN ne supportera plus de charges, A moins 

qu'une prolongation de son activit6 (Phase III du PPN) ne soit autorisLe 

par IUSAID. 

Les charges A supporter par les stagiaires et les organisations 

villageoises seront, comme le montre le Tableau VI, lourdes. Cepen

dant, d'ici 1987, plusieurs mesures peuvent 6tre envisag(es pour les 

r~duire et pour les r~partir 6quitablement. L'existence d'un Fonds de 

DLveloppement Rural pourra, par contre, aider 6 lancer dans les CPT 

de nouvelles activit~s 6conomiques, dont les revenus seront utilis~s en 

partie pour rembourser les d~penses "non 6conomiques" des CPT 

(formation, vulgarisatior., provision d'intrants agricoles). 

II serait raisonable de pr~voir que les charges support~es par les 

stagiaires en 1987 se limiteront A leur propre entretien (nourriture, 

ustensiles, produits pharmaceutiques, etc.), l'apport personnel (qui 

aura cess6 d'exister), et la construction et reparation des cases (et 

autres infrastructures pr6-existantes). II leur incombera donc des 

charges s'Olevant A environ 2.776.300 FCFA pour un CPT classique 

moyen (20 couples) et 273.150 FCFA pour un CPT villageois (10 

couples). A cela peut s'ajouter la part de la production r~serv~e aux 

stagiaires, soit au moins 757.960 F pour le classique et 113.440 F pour 

le villageois (voir Tableaux VII et VIII). La grande difference entre 

les deux types de CPT est qu'il y a bien moins d'infrastructure 

conteuse A entretenir dans un CPT villageois, et qu'ern principe les 

stagiaires n'ont pas de frais d'entretien parce qu'ils habitent chez eux. 

II est tr~s probable en tout 6tat de cause que ces derniers frais soient 

plus 6lev~s pour les stagiaires devant habiter les CPT. 

Les charges r~currentes qui devront tre support~es par les 
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organisations villageoises sont les i,,i.rants agricoles, l'amortissement du 

materiel agricole, le remplacement du materiel p~dagogique, et les 

salaires du personnel. Ces derniers pourront Atre consld6rablement 

r~duits lorsque les collectivit~s locales auront 6 les supporter. Les 

salaires du gardien et du bouvier seront appel~s c disparaltre dans les 

CPT classiques, leurs fonctions pouvant devenir b~n~voles. Le chef de 

centre et les agents de suivi seront recrut~s parmi les ex-stagiaires 

dans le cas des CPT villageois et travailleront sans indemnit~s de 

d~placement, puisqu'ils seront originaires des communaut~s avoisinantes. 

En g~n~ral, on pourra pr~voir une reduction importante des salaires 

aux CPT villageois, atteignant peut-6tre les 50% ou plus. Aux CPT 

classiques, les r6ductions de salaires seront moins 6lev~es, 6 cause du 

plus grand nombre de stagiaires et de l'importance des infrastructures. 

Jusqu'6 30% 6 35% de reduction devrait Atre possible dans ce dernier 

cas. 

Pour un CPT classique moyen le total des charges 6 supporter par 

les organisations villageoises serait donc environ 1.036.500 FCFA par 

campagne contre un total de 507.490 FCFA pour le CPT villageois. Les 

reductions ici pour ce dernier sont surtout dues 6 la reduction du 

nombre de couples (10 au lieu de 20) et du niveau des salaires. (Voir 

Tableaux VII et VIII.) 

Mme si les deux types de CPT arrivent A r~duire les salaires sur 

9 mois de 30 6 50% (comme aux Tableaux VII et VIII), les coots 

rcurrents devant itre pris en charge par les collectivit6s locales 

1Sauf le chef de centre qui restera fonctionnaire de I'Etat pour les 
CPT classiques (et qui sera agent de suivi dans les villageois). 
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TABLEAU VII 

REPARTITION DE LA PRISE EN CHARGE DES COUTS 

RECURRENTS DU CPT CLASSIQUE TYPE 

(FCFA) 

Services Organisatlons 
Charge Techniques Staglaires Villageolses 

Salaires 

Chef de Centre 540.000 
Agent de suivI (homme) 
Agent de suivi (femme) 
Agent d'Alphab6tisation 

180.000 
180.000 
180.000 

Intrants agricoles 295.500 

Amortissement du 
matdriel agricole 101.000 

Remplacement du 100.000 
materiel pedagogique 

Entretien des stagiaires 1.800.000 

Apport personnel 426.300 

Rdparation des cases 
et batiments 550.000 

Part des stagiaires 757.960 

Sous Totaux 540.000 3.534.260 1.036.500 
(11%) (69%) (20%) 

Grand Total = 5.110.760 (4.352.800 + part des stagiaires)
 

Valeur Totale de la Production = 1.398.610 (640,650 + part des stagiaires)
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TABLEAU VIII 

REPARTITION DE LA PRISE EN CHARGE DES COUTS 

RECURRENTS DU CPT VILLAGEOIS TYPE 

(FCFA) 

Services 
Charge Techniques Staglalres 

Salalres 

Chef de Centre/ 

agent de sulvI (homrne)
 

Agent de suivi (femme) 


Agent d'Alphab~tisation 

(ml-b6n~vole) 

Intrants agricoles 

Amortissement du 
materiel agricole 

Remrlacement du 
matrie agogiue 

Apport personnel 213,150 

Reparation des cases 60,000 

Part des stagiaires 113,440 

Sous-totaux - 386,590 

(0%) (43%) 


Grand Total = 894,080 (780,640 + part des stagiaires) 

Valeur de la Production = 243,743 (130,290 + part des stagiaires) 

OrganIsations 
Villageoises 

135,000
 

135,000 

45,000 

91,990 

50,500 

50,000
 

507,490 
(57%) 
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d~passeront toujours la valeur totale de la production (abstraction faite 

de la part des stagiaires). Dans le cas du CPT classique moyen le 

d~ficit annuel remboursable par les communaut~s seralt de l'ordre de 

395.850 FCFA (19.793 F par couple). Celui du CPT villageols de 

Guessendoundou serait de 377.200 FCFA pour seulement 10 couples de 

stagiaires (37.720 F par couple). 

Pour r~duire les frais par couple dans le CPT villageois jusqu'au 

niveau de ceux du CPT classique, c'est 6 dire 6 peu pros de moiti6, i1 

faudrait augmenter la taille du champ collectif (qui seul donne des 

revenus pouvant d~frayer les coots rcurrents). Ceci est do au fait 

que dans le CPT classique type la production d'un peu plus de 15 

hectares (15,1 ha) sur un total de 33 ha est utilis~e pour compenser les 

charges r~currentes (le restant constitue la part des stagiaires), soit 

0,76 ha par couple stagiaire. Par contre, le champ collectif du CPT 

villageois ne donne que 0,20 hectare par couple pour le m~me objectif. 

Pour atteindre le m~me montant par couple que le CPT classique, le 

CPT villageois (exemple de Guessendoundou) aura besoin d'un champ 

collectif 2 6 3 fois plus grand, soit environ 5 6 6 hectares en tout. 

Cependant, les charges par couple resteraient toujours 2 6 3 fois plus 

que sa production. 

Les reserves annuelles destin6es 6 alimenter le fonds de roulement 

font pi~tre figure 6 c6t6 des d6ficits restant m8me apr~s la prise en 

charge par les stagiaires de bien des d~penses. La part de la pro

duction r6serv6e au fonds (6-7%) est loin d'8tre suffisante pour con

stituer une source importante de financement des CPT dans un proche 

avenir. Le deficit du CPT classique 6 la charge des collectivit~s est 6 

peu pros 3,5 fois plus que la part mise annuellement au fonds de 
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roulement, tandis que celui du CPT villageois (exemple dc Guessen

doundou) est de 41,5 fois plus. Et ce sont des d6ficits bases sur 

llhypothdse d'une reduction de salaires et la prise en charge d'une 

grande partie des d(penses par les stagiaires! 

Conclusion: Le Future R61e du Fonds de Roulement des CPT 

L'id(e de constituer une reserve spciale d'argent, pr(lev~e sur la 

production des CPT et pouvant servir de fonds de pr(t aux CPT en 

mauvaise annie (contre remboursement 4 ventuel) repose sur l'hypoth(se 

que les CPT peuvent couvrir les charges r(currentes en ann(e 

moyenne. Pourtant, aucun ne peut couvrir ses vraies charges de 

fonctionnement en ann(e moyenne, loin de 16. Les plus productifs ne 

pourraient m~me pas venir en aide aux autres, pour ne pas parler des 

moins productifs. M~me le nouveau CPT villageois de Guessendoundou 

accuse un deficit alarmant, quand bien m~me il r~duirait ses frais de 

personnel et augmenterait sa production. 

Tels qutils sont concus actuellement, les CPT villageois ou 

classiques ne sont pas viables 6conomiquement. Ceci ne veut pas dire 

qu'ils n'aient pas de r6le tr6s important 6 jouer dans la creation d'une 

nouvelle productivitd des paysans nig~riens. Cela d(pendra de la 

viabilit6 des th6mes techniques. Cependant les CPT sont des foyers 

d'6ducation, de formation, et de vulgarisation, non pas des entreprises 

d~di6es 6 la recherche du profit. 

1 L'exemple de Guessendoundou, le seul disponible pour ce rapport, 
peut se r(v(ler atypique Il'avenir en ce qui concerne son organisation, 
sa production, et ses frais rcurrents. N~anmoins, il doit servir faute 
de mieux A present de proto-type du nouveau type de CPT. 

67 



La production des CPT d~coule des activit~s de formation et de 

vulgarisation des thdmes techniques. D~jS l'organisation des staglaires 

en 6quipes de production leur enldve l'initiatlve et l'exp~rience 

individuelle dont ils auront besoin une fois de retour dans leurs 

villages. II est donc difficile de voir comment la productivit6 des 

centres pourraient se rehausser sans nuire 6 leur mission de formation 

et de vulgarisation. 

En ce qui concerne la reduction des d~penses des centres, il y a 

certainement lieu de trouver bon nombre d'6conomies. La part des 

charges qui sera assum~e prochainement par les stagiaires eux-m~mes 

est considerable. II n'est pas extravagant non plus de pr~voir la prise 

en charge de bien des d~penses par les collectivit~s locales. Toujours 

faut-il trouver le moyen de le faire, puisqu'il est peu probable que la 

masse de la population appr6cie la n-,essit6 de contribuer A d~frayer le 

fonctionnement de centres d'enseignement et de vulgarisation qu'elle a 

l'habitude de voir enti~rement g~r6s par le PPN. D'autant plus que 

cette participation sera assez on~reuse. 

Le seul moyen de constituer un fonds de roulement au niveau de 

chaque CPT, qui pourrait couvrir une partie du deficit en mauvaise 

annie quitte 6 6tre rembours6 en annie plus abondante, serait d'llargir 

les activit~s strictement 6conomiques de ces centres. Au moyen 

d'activit~s de maralchage, d'embouche, et de vente de produits de 

consommation (boutique:), un b~ndfice pourrait 6tre d~gag6 pour 

alimenter le fonds de roulement du CPT et pour combler une grande 

partie du d6ficit annuel normal. Puisque les CPT auront d6sormais une 

double fonction aupr~s des villages avoisinants, et que dans certains 

cas des ristournes pourront 8tre envisag~es, les collectivit6s locales 
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seront encourag~es A se cotiser pour aider A 6liminer le deficit des 

activitds de formation et de vulgarisation. 

L'expansion des activitts 6cononilques dans les CPT pourrait se 

situer dans le cadre du lancement de petits projets villageols par le 

Projet Productivit6 Niamey au moyen d'un Fonds de D6veloppement 

Rural. Ce FDR fera des pr~ts A des groupements mutuistes (GM) ou 

6 des individus A travers les cooperatives (Coop). Dans la mesure ou 

les CPT peuvent 8tre pris en charge administrativement et (en partie) 

financi~rement par une ou plusieurs Coop, ces derni6res pourront 

bdn6ficier de pr~ts substantiels pour lancer des activitds 6conomiques 

dans les centres. Les b~n~fices ddgagds par ces activitds apr~s rem

boursoment du pr~t, pourront ddfrayer' le deficit des activit~s tradi

tionnelles des CPT et constituer un fonds de roulement propre. Ce 

fonds au niveau de chaque CPT sera, comme on l'a vu, utilis6 comme 

reserve d'urgence. Les "pr~ts" faits par ce fonds doivent 6tre rem

boursds le plus rapidement possible, pour qu'il se conserve. II sera 

non seulement la caution d'une solvabilit6 6 long terme du CPT, mais 

aussi du remboursement du pr~t (ou des pr~ts) en provenance du 

Fonds de Ddveloppement Rural. 

Le fonds de roulement de chaque CPT sera gard6 dans un compte 

sdpar6 de celui du compte courant du CPT. II sea sans doute situ6 a 

la CNCA (ou son organisme de succession), 16 o6i le fonds de roulement 

collectif se situe actuellement (NO 40110-62 CPT-PPN). Avec l',tablisse

ment d'un compte de roulement par CPT, probablement d~s 1985, l'argent 

du compte collectif sera rdparti entre les fonds de roulement des divers 

CPT. 
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Si l'objectif vis-A-vis des Centres de Perfectionnement Technique 

est de les rendre auto-finances (ou du moins en partie auto-financs, 

en partie subverii.ionn~s par cotisation de la population locale), ilest 

tr~s possible que certains centres, surtout les plus au nord, ne 

puissent jam .s 8tre assez rentables pour se justifier aupr~s des 

populations locales. En ce cas, il faudrait les laisser fermer leurs 

portes plut6t que de les faire subventionner par d'autres CPT plus 

productifs (ceux le plus au sud en g6n6ral). Car en d~centralisant lts 

responsabilit~s administratives et financi~res de la gestion des cPr, la 

libre initiative doit 6tre donn~e aux grants de chaque CPT de 

"tourner" un profit qui ne sera pas appropri6 par d'autres centres 

moins productifs ou moins bien geres. 
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L'INSTITUTIONALISA TION D'UN PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT RURAL 

DANS LE DEPARTEMENT DE NIAMEY 

SOMMA IRE 

L'id~e de mettre sur pied des structures et des procedures qui pour
raient institutionaliser un processus continu de d~veloppement rural d6coule 
surtout des directives de Ia Soci~t6 de D6veloppement et des recommendations 
du S~minaire de Zinder. C'est aussi l'un des obje-tifs du Projet Productivit6 
Niamey depuis son origine. 

Outre que de lancer la recherche de moyens de r~duire les co¢ts r~cur
rents des projets productivi!6s et des interventions des services techniques
dons les compagnes, le Srinaire de Zinder recommendait des mesures pour
rendre plus flexible et autonomes les organisations villageoises, ofin qu'elles
puissent se charger elles-m~mes de leur propre d6veloppement avec seulement 
l'aide, souvent contract6e, des services gouvernementaux. La Soci6t6 de 
D6veloppement et ses organisaiions de base devait prendre en main les fonc
tions n6cessaires pour lancer un nouveau processus de d6veloppement par le 
bas, 6 partir des villages ou des compements.

En r6ponse au S6minaire de Zinder et dons le d6sir d'aider 6 cr6er les 
institutions de base de la Soci6t6 de D~veloppement, les boilleurs de fonds 
6trangers ant lanc6 depuis 1982 une nouvelle g~n6ration de projets ruraux au 
Niger. D6sormais, en plus de la vieille g6n6ration de projets productivit6, il 
y aura un groupe de projets visant une aide financi~re directe aux communaut6s 
rurales. Le nouveau volet du PPN proposd dons les pages suivantes, le 
Fonds de D~veloppement Rural, se place donc carrement dons la ligne de cette 
nouvelle g~n6ration de projets ruraux. 

Quatre nouveaux projets sont examin6s ici, 6 savoir: le Projet Canadien 
de Diffa; le Projet Italien de Keita; le nouveau projet de Zinder du FED; et le 
Projet de Petites OpAraions Rurales de la BIRD. Tout en gardant un volet 
traditionnel de cr6dit agricole visant Ia diffusion des "thdmes technouveaux 
niques," ces projets comportent tous des programmes de subventions et de 
credits, dont le but est le lancement d'un processus villageois de d6veloppe
ment rural, largement auto-encadr6 et auto-g6r6. Un important volet de 
formation de responsables de coop6ratives, groupements mutualistes, et de 
conseils villageois fait partie de ces projets 6golement.

Le nouveau Fonds de D6veloppinent Rural (FDR) du PPN servira 6 lancer 
de petits projets villageois, qui doivent tre, contrairement aux autres 
nouveaux projets de ce genre, uniquement g~n6rcteurs de revenu. Le FDR 
doit 6tre un fonds de roulement qui dons un premier temps (Phase I) sera 
contr616 par un Comit6 de Gestion, compos6 de cadres des services tech
niques, de la CNCA, et du PPN. La CNCA 6tablira un compte pour toute 
coop6rative qui aura su acheminer ou Comit6 de demondes de financement de 
la part d'un ou de plusieurs groupements mutualistes villageois. Le Comit6 
veillera ou bon d.roulement des activit~s de ces petits projets et les services 
techniques pr~teront leurs services selon des conventions pass6es entre toutes 
les parties cn cause. 

Ult6rieurement, ovec le retrait du PPN (Phase II) le lignes de credit 
d'abord remboursables par les coop6ratives 6 Ia CNCA reviendront entre les 
mains des Unions Locales de Coop6ratives au niveau de l'arrondissement. 
Phase I du Fonds de D6veloppement Rural assurera une formation de tous les 
responsables n6cessaires pour mettre place dons proche avenir laen un 
Phase II. 



L'INSTITUTIONALISATION DIUN PROCESSUS
 

DE DEVELOPPEMENT RURAL
 

DANS LE DEPARTEMENT DE NIAMEY
 

Le present rapport a pour but d'aider 6 dlaborer une structure au 

sein de laquelle le monde rural nig~rien aura un maximum de chances 

d'entamer et de maintenir un processus de d~veloppement. Car il s'agit 

bien dans I'esprit du gouvernement nig~rien d'un d~veloppement rural 

largement auto-g6r6 et auto-finance. Ceci n'implique pas I'absence du 

gouvernement central dans les campagnes, mais plut6t un retrait de 

IVencadrement de base et sa transformation en 6quipes de conseillers 

techniques, disponibles pour aider les organisations villageoises A 

prendre en main leur propre d~veloppement. 

Le contexte socio-politique de ce nouveau processus de 

d~veloppement par le bas consiste en les consignes de la Socit de 

D~veloppement et les recommandations du S~minaire de Zinder. 

Actuellement les institutions gouvernementales ayant trait au 

d~veloppement rural sont en pleine 6volution vers le transfert de bien 

de leurs comptences au monde des organisations villageoises. Ce 

monde sera, en principe, de plus en plus libre de sloccuper lui-m~me 

de son sort, mais il aura besoin de beaucoup dlaide. 

Cette aide rev~tira deux formes: appui structurel aux organisations 

villageoises, et aide financi~re au dmarrage dlactivit~s 6conomiques. 

Pour que les organisations villageoises, en l'occurence les groupements 

mutualistes et les cooperatives, puissent se charger du d~veloppement 

de leurs communaut~s, elles auront besoin de conseils techniques et de 

suivi de la part d'agents gouvernementaux et 6trangers. Et pour 
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lancer des operations de d~veloppement local, il faudra un financement 

extrieur. Celul-ci viendra surtout des bailleurs de fonds 6trangers 

dans le contexte de leurs projets productivltd ou autres. 

Ce d~marrage financier de petits projets villageols dolt n6cessalre

ment viser [a preservation du capital de lancement, pour qu'il soit 

utilis6 6 plusieurs fins successives. C'est un concept hautement im

portant. Cet argent doit tourner. II doit servir pour lancer de petites 

entreprises g~nratrices de revenu, et non comme une aide consomm~e 

en une fois, quelle que soit la valeur sociale de cette aide. D'autres 

organisations non-gouvernementales et charitables s'occuperont de cette 

derni~re tche. 

L'aide financi~re pr~vue pour les groupements mutualistes (GM) et 

les cooperatives (Coop), doit se pr6server dans la mesure du possible 

dans des fonds de roulement 6 la disposition du syst~me coop~ratif. 

Ceci implique l'existence pr~alaL.le d'une organisation pouvant rdellement 

g~rer ces fonds. Le pari est que cette structure administrative peut 

6tre cr66e A temps pour bien utiliser I'argent pr~vu par bien des 

bailleurs de fonds. 

Comment instaurer et institutionaliser un processus de 

d~veloppement rural d~centralis6 qui tirera un maximum d'utilit6 de ces 

fonds de roulement? Comment I'envisager dans le D~partement de 

Niamey? Et quel sera le r6le du Projet Productivit6 Niamey (PPN) dans 

la creation de ces fonds et le suivi des premieres tapes de leur 

utilisation au sein du syst~me coopratif? Ce sont autant de questions 

auxquelles cet essai t;chera de r~pondre. Pour ce faire, il conviendra 

de rappeler la base socio-politique de ce nouveau processus avant de se 

lancer dans les details de sa structure administrative et financi~re. 
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Base Socio-politique du Processus de D~veloppement Rural 

La politique gouvernementale actuelle, tendant A transfdrer la 

plupart des responsablllt~s de d~veloppement 6conomlque aux 

organisations villageoises, se place dans une conception popullste et 

d~mocrate de l'avenir du monde rural - [a Socit de D~veloppement. 

Lanc6 formellement en juin 1981, avec la parution du rapport g6ndral de 

la Commission Nationale de Mise en Place de la Socit6 de D~veloppement 

(C.N.S.D.), cette nouvelle socit s'appuie sur des valeurs 

d~mocratiques et lib6rales rousseaujennes. La volontk populaire doit 

8tre encourag6e 6 s'exprimer, 6 s'organiser, A se mat6rialiser en 

ouvrages de d6velopr)ement. Le dernier paragraphe du pr6ambule du 

rapport g~n6ral de 1981 rsume bien l'image de la nouvelle societ6: 

Au terme de r6flexions soutenues, de recherches et de contacts 

avec la r6alit6 nig6rienne dans sa diversit6 et sa ressemblance, la 

Commission Nationale a conclu 6 l'urgente n6cessit6 de mat~rialiser 

le consensus national par la mise en place d'une politique et d'un 

cadre institutionnel ci-apr6s d~finis, qu'elle estime conformes 6 

l'expression !ibre de la volont6 de notre peuple et aptes 6 

favoriser la r6alisation de ses 16gitimes aspirations de d~veloppe

ment, tout en lui permettant enfin d'acc6der 6 l'apprentissage et 6 

l'exercice r6el de la d~mocratie qui pour nous est d'abord syno

nyme de solidarit6 nationale et de justice sociale. 

Le cadre de participation du peuple consiste surtout en deux 

institutions hirarchiques et parallles: la Samariya, ou mouvement de la 
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jeunesse, et le Mouvement Coopratif. Quel est le rapport entre les 

deux mouvements? Etroit, dit le rapport g6n~ral: 

Llinterp~n6tration et la compl6mentarit6 des Samarlya et 

Cooperatives sont telles qulau niveau du village, du quartier ou du 

campement notamment, ce sont tr~s souvent les m~mes personnes 

qui animent indiff6remment ces structures. 

Le Mouvement Coopratif se chargera surtout des activitLs de 

d~veloppement. Comme la Samariya, il aura une structure 6 chaque 

niveau national: village ou campement, canton ou groupement, 

arrondissement, d~partement, nation. 

La Samariya et le Mouvement Coop~ratif sont donc des institutions 

d'excution, les vrais organes de participation populaire 6tant les 

conseils de d~veloppement. C'est dans ces conseils que la 

programmation des grandes lignes du processus de d~veloppement aura 

lieu. Ce sera 6 la Samariya et au Mouvement CoopLratif d'organiser et 

de g~rer ce processus. 

Comme pour les organes ex~cutifs, les diff~rents niveaux de 

conseils de d~veloppement coincident avec les "circonscriptions 

administratives" (d~partements), les "collectivit~s territoriales" 

(arrondissements), et les "collectivit~s coutumieres" (village, canton). 

La jonction entre les niveaux traditionnels et gouvernementaux se fait 

entre le canton (Conseil Local de D~veloppement), dont la pr~sidence 

est assur~e par le chef de canton, et l'arrondissement (Conseil 

Sous-R~gional de D~veloppement), oO le sous-pr~fet preside. 
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Le Conseil Villageois de D~veloppement (CVD), pr~sid6 par le chef 

de village traditionnel, englobe ep plus les chefs de quartier et des 

reprdsentants des groupements mutuallstes (Mouvement Coop~ratlf) et 

des Samariya. D'autres organisations socio-professionelles peuvent Atre 

reprLsent.es, s'il y a lieu. 

Si le CVD correspond au groupement mutualiste (GM), il n'existe 

pas par contre de conseil au niveau de la coop6rative. II faut remonter 

au niveau du canton pour trouver une nouvelle correspondance. L on 

trouve une Union Locale des CoopLratives (ULC) qui est repr~sent~e au 

sein du Conseil Local de D~veloppement (CLD). 

Si la Socit de D~veloppement pr~voyait, par un processus de 

d~centralisation du pouvoir et d'une participation populaire un 

d~veloppement 6conomique acc~lr6, il a fallu attendre le S~minaire de 

Zinder pour que les grandes lignes de la restructuration du monde 

rural et des activit~s des services techniques du Ministare du 

D~veloppement Rural (MDR) commencent 6 se dessiner. 

Le S~minaire de Zinder 

Pendant une semaine en novembre 1982, plus de 200 participants 

ont d~battu de la strat~gie d'intervention en milieu rural. Patronn6 par 

le Ministate du D~veloppement Rural (MDR), le s~minaire avait pour but 

de red6finir et de restructurer les modalit~s d'intervention des 

organismes de l'Etat, surtout en ce qui concerne leurs rapports avec les 

structures renforc6es de base de la Soci~t6 de D~veloppement. 

L'objectif du processus de d~veloppement rural 6tait d~fini 6 

Zinder comme "l'augmentation de la capacit6 productive et l'am~lioration 
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des conditions de vie de nos soci~t~s rurales." II n'ltait plus question 

de ne parler qu'en termes d'auto-suffisance alimentaire comme 

auparavant. Blen que la flnalit6 du d6veloppement solt rest~e le 

bien-6tre du peuple, le S~minaire de Zinder t~chait d'laborer les 

grandes ligres d'une nouvelle structure de production rurale qui, 

lib~r~e du poids de l'Etat, pourrait s'auto-encadrer et passer 6 l'action 

6 travers la participation 6clairee et volontaire de [a masse des paysans. 

Le s~minaire en appelait sp~cifiquement aux cooperatives de 

diversifier leurs fonctions en milieu rural pour inclure "les banques 

c~r~ali~res cooperatives, la commercial isation secondaire, la multiplication 

et la commercialisation des semences, les moulins 6 mil, le credit 

agricole et mutuel, l'approvisionnement en intrants agricoles, 

l'embouche, etc." Les Unions Locales de Cooperatives 6taient invit~es A 

6tablir des contrats d'assistance technique avec "les 6quipes locales, 

sous-r~gionales, ou r~gionales d'appui technique comportant le d~lai 

et les caractristiques de l'intervention." Enfin, ila W recommand6 

aux cadres des services techniques entre autres, de batir "une 

concentration r~elle avec les futurs cooprateurs pour apprehender 

conjointement leurs besoins, les contraintes, et les conditions de leurs 

activit~s." Cet encadrement de base devait, en principe, 6tre retir6 du 

milieu rural jusqu'au niveau de l'Union Locale des Cooperatives 

(canton).
 

Quant au financement des activit~s du Mouvement Cooperatif, le 

S~minaire de Zinder a recommand6 (Recommandation 11) "Ila creation 

d'un fonds de d~veloppement rural destin6 6 venir en aide aux 

cooperatives et A la promotion des petites operations de d~veloppement 

rural." Par ailleurs (Recommandation 4d, 17), il est recommand6 que la 
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Caisse Nationale de Credit Agricole (CNCA) envisage "l'ouverture d'une 

ligne de credit au niveau de la cooperative qui s'organisera pour son 

utilisation," et que la CNCA solt restructurLe afln de "permettre aux 

GM d'accdder au credit." 

Rdponse au Seminaire de Zinder: Une Nouvelle Gdn(ration de Projets 
1 

Ruraux 

Depuis 1982, et surtout en rdponse aux directives de Zinder, les 

bailleurs de fonds 6trangers ont lanc6 une nouvelle vague de projets de 

d~veloppement rural int~gr6. En plus des projets de type 

"productivit6," il y aura au moins quatre projets visant unenouveaux 

aide directe aux communaut~s villageoises. Ces projets ont pour but 

d'aider 6 6laborer les nouvelles structures de la Socit de 

D~veloppement et de financer au travers de ces structures de petits 

projets d'initiative locale. L'instauration d'un processus de 

d~veloppement rural auto-g~r6 et lanc6 au moyen d'un fonds de 

roulement dans le D~partement de Niamey s'ins~re dans le cadre de 

cette nouvelle g~n~ration de projets ruraux, dont quatre exemplaires 

seront examines bri~vement ici. 

Les quatre nouveaux projets sont: Projet Appui au D~veloppement 

Agricole du D~partement de Diffa (A.C.D.I. - Canada); Projet de 

D~veloppement Rural Integr6 dans I'Ader-Doutchi-Maggia: Vall~e de 

Keita (F.A.O., Italie); Projet de D~veloppement Rural Integr6 de 

IVoir Annexe 1 pour plus de d6tails sur ces nouveaux projets. 
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Zinder (F.E.D.); et Projet Petites Operations de D6veloppement Rural 

(Banque Mondiale). 

Tout en gardant un volet "traditionnel" de cr6dlt agricole, qui vise 

la diffusion des nouveaux "themes techniques" (intrants, materiel) aux 

paysans 6 travers le syst~me coop~ratif, ces projets se lancent dans des 

programmes de subventions et de credits, dont le but sera la 

stimulation d'un processus villageois de d~veloppement d'infrastructures 

et d'activit~s commerciales. Un important volet de formation de 

responsables villageois fait partie de tous ces nouveaux projets. 

Le Projet Appui au D~veloppement Agricole de Diffa (PADAD) a 

d~but6 en 1982. En 1983 il a lanc6 son volet de "projets d1initiative 

locale", dont la plupart seront finances par subventions. Seules 

quelques operations ponctuelles ont W lanc~es jusqu'ici. 

Un Fonds d'lnitiatives Locales, situ6 6 la B.D.RN., dcaissera 

jusqu' $150.000 sur trois ans (1983-86). La limite par an sera de 

$50.000, et aucun petit projet ne pourra d~passer les 1.500.000 FCFA 

($3.330), dont 1.150.000 FCFA ($2.550) seront le maximum procurd par 

le Fonds.
 

Une demande de financement peut 8tre faite par toute "communaut6 

de base," avec I'appui des cadres administratifs et techniques de IlEtat. 

Les demandes sont achemines au coordonnateur du PADAD A Diffa ou 

elles sont 6tudi~es par un comit6, form6 des cadres d~partementaux 

appropri~s (UNCC, Agriculture, Faunes et Forts, Animation, 

Alphabtisation). Chaque dossier approuv6 est envoy6 , I'Ambassade 

du Canada oO un d~caissement (par tranches) est autoris6. Le 

dcaissement est co-sign6 par un "responsable du village" et un agent 

du Projet. 
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Le suivi et l'.valuation des projets d'initiative locale seront la 

responsabilitL collective du Projet, des responsables des services 

techniques de l'arrondissement au seln du Comltd Technique 

d'Arrondissement (COTEAR) et de l'Union Sous-regionale des 

Cooperatives (USRC). La division exacte des responsabilit~s n'est pas 

encore pr6cis~e, sauf que le dal~gu6 de I'UNCC de Diffa sera chargd 

d'un suivi r~gulier des operations. 

La Projet de D~veloppement Rural lnt6gr6 dans l'Ader-Doutchi-

Maggia: Vall~e de Keita a LW lanc6 fin 1983. II compte stimuler et 

financer un certain nombre "d'op~rations locales de d~veloppement." 

Ces operations seront finances, soit par subventions, soit par pr~ts. 

Un fonds de roulement, servant 6 alimenter toutes les opdrations 

de credit du Projet, sera cr 6 au si~ge central de la CNCA (Niainey), 

et une agence sp~ciale au niveau de l'arrondissement sera mise sur pied 

6 Keita. Pour servir les besoins de credit villageois, un "guichet 

itinerant" fera le tour des march6s principaux. En attendant la 

creation de l'Agence CNCA de Keita, I'UNCC sera charg6 de g~rer les 

lignes de cr6dit approuv6es par le Projet. 

Le montant du cr6dit r6serv6 aux activit~s villageoises augmentera 

entre 1984 et 1990, atteignant en 1989-90 un chiffre d'environ 

175.000.000 FCFA par an ($388.890). Cependant, environ la moiti6 de 

ce chiffre consistera en des pr~ts de campagne. 

Les lignes de credit offertes aux producteurs ou aux "groupes de 

producteurs"' villageois devront 8tre surveill~es par des "comit~s de 

credit". Le CVD nommera les 5 6 10 membres de ce comit6 qui devra 

approuver toute demande de credit et restera collectivement responsable 

vis-6-vis de la CNCA des remboursements. 
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Le montant par petite operation villageoise sera relativement petit, 

de I'ordre de 2,5 millions de FCFA en moyenne ($5.550), et pour la 

plupart d'entre elles "de petits dossiers techniques et financiers" seront 

exig~s. Dds que ceux-ci sont approuv.s par les comit~s de credit, le 

Projet passera des "conventions de travail" avec I'USRC et avec les 

services techniques de Ilarrondissement sur la base d'un plan annuel de 

travail. Les apports respectifs de toutes les parties concern~es par 

toute operation villageoise seront alors pr~cis~s. 

Le Projet de D~veloppement Rural Int~gr6 de Zinder doit d6marrer 

en 1985 et durera 4 ans. II comporte un important volet "d'actions 

socio-6conomiques d'int~r~t collectif" au niveau villageois, qui visera des 

operations aussi diverses que des 6quipements collectifs, approvisionne

ments agricoles, et credits 6 la production. A partir d'une premiere 

"operation" dans chacun des 25 villages choisis, un programme de 

d~veloppement villageois sera 6labor6 dans chaque endroit. 

Chaque operation villageoise aura son dossier, qui precisera les 

details administratifs et financiers de I'entreprise et qui en fixera la 

division des responsabilit~s. Une partie du financement de chaque 

operation consistera probablement en une simple subvention, I'autre sera 

remboursable. 

Le dossier villageois sera 6labor6 par le CVD avec I'aide des 

agents du Projet et des services techniques. II devra ensuite 8tre 

6tudi6 et approuv6 par le CLD (canton) et puis par le CSRD 

(arrondissement). L'ensemble des petits projets approuv~s formeront [a 

base d'un plan annuel de travail du Projet, qui sera approuv6 par le 

CRD (d~partement), le MDR, et le Minist~re du Plan. 
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Chaque CVD passera un contrat avec les services techniques et/ou 

avec des entreprises privies pour mettre en marche tout sous-projet 

villageols. Le financement de I'opdration sera d~pos6 par le Projet dans 

le compte en banque du groupe concern6, qui versera un certain apport 

financier en mgme temps (non prdcis6). 

Le suivi et le contr8le du ddroulement de chaque op6ration seront 

assures par le CVD, le CSRD, et par des agents du Proiet. Les m~mes 

responsables devront 6ventuellement en 6valuer les rdsultats. 

Le Projet Petites Operations de Ddveloppement Rural ddbute fin 

1984 et sa premiere phase doit durer 4 ans. Le projet tout entier vise 

le lancement de petites operations rurales pour compenser la tendence 

de la Banque Mondial jusqu'ici au Niger de concentrer ses fonds sur 

des projets de grande envergure. Ce projet, qui est calqu6 sur le 

module du Projet de Fonds de D~veloppement Rural au Burkina-Faso 

(B.I.R.D.), essaiera de d~tecter et d'aider des initiatives locales de 

d~veloppement, d'6tablir un syst~me ddcentralis6 de financement de ces 

initiatives, et appuiera les services gouvernementaux r~gionaux 

(COTEAR et COTEDEP) dans leur t~che de soutien technique aux 

organisations locales. 

Les petits projets villageois seront soit des projets d'infrastructure 

(non 6conomiques), soit des projets de petite production I6conomiques). 

Le coCit moyen de ces sous-projets sera de I'ordre de $25.000 et le 

Projet prdvoit un budget total sur 4 ans de $10.000.000. En ce qui 

conct-rne les projets productifs un rendement 6conomique d'au moins 12% 

sera probablement exig6 par la B.I.R.D. Pour les projets d'infra

structure villageoise le crit~re de rentabilit6 nst que I'opdration entraine 

"le coot le plus faible par b nficiaire". 
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Le processus de lancement d'une petite operation villageoise dbute 

dans la formulation dcid~es par les villageols, aides dans la tche par 

des agents du Projet et par le per3onnel de terrain d'une ONG 

(organisation non-gouvernementale) "prAte A participer au projet". Ces 

propositions seront transmises au COTEAR qui les 6tudikra et qui se 

rkunira en principe avec les villageois pour discuter des ddtails et 

6tablir la division des resprnsabilits. 

Quant au financement des activit~s chaque sous--projet dolt ouvrir 

son propre compte en banque. Ce compte-ch~que aura deux 

signataires, l'un d~signe par la communaut6 (avec approbation du 

COTEAR), l'autre serait probablement le sous-pr~fet. 

Les COTEAR auront "un r8le-cl6 technique et de supervision" dans 

le Projet Petites Op~ratinns Rurales. Non seulcment devront-ils 

approuver les dossiers des communaut~s de base, qu'ils auront aides 6 

6laborer avec les villageois, mais ils seront charges de veiller au bon 

d~roulement des activit6s et d'en 6valuer les r~sultats. 

Apr~s les COTEAR les COTEDEP devront approuver les 

propositions des villageois, qui seront ensuite achemin~es A l'Unit6 -le 

Gestion du Projet 6 Niamey. Ce r',nit6 de conseillers techniques 

passera 6 une "evaluation d~taill~e des sous-projets sur le terrain." 

Avec son approbation chaque sous-projet pourrait recevoir jusquIa 

$25.000 dans son compte-cheque. Le cas 6cheant ce groupe d'experts 

techniques pourrait autoriser un financement plus important. 

Environnement Socio-politique du Fonds de Dveloppement Rural (FDR) 

Le nouveau Fonds de D6veloppement Rural pour le D~partement de 

Niamey doit 6tre un fonds qui, dans la mesure du possible, se 
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renouvelle par les remboursements des pr~ts aux b~n~ficiaires, et qui 

peut Otre gr6, avec un minimum de contr~le par I'Etat, par le 

Mouvement Coop~ratif lul-mgme. 

L'origine de ce fonds sera sans do~te par don de I'USAID dans le 

contexte de son Projet Productivit6. II pourrait ou non 8tre enrichi par 

d'autres bailleurs de fonds. 11serait situ6 6 la CNCA ou avec son 

organisme de succession. 

Une ligne de credit sera offerte A toute cooperative pouvant faire 

preuve d'une organisation et formation convenable et pouvant remettre 6 

la CNCA des propositions concretes et bien 6tudi~es de petits projets 

villageois. Bien qu'en 1984 il y ait au moins 120 coop6ratives et 715 

groupements mutualistes dans le D~partement de Niamey, il est peu 

probable que grand nombre de cooperatives arrivent sans aide 6 

formuler des demandes de pr~ts remplissant les crit~res ncessaires 6 

Itaccord du financement. Par consequent, il est tris probable qua, 

dans un premier temps du moins, certaines cooperatives b~n~ficiant 

d'une aide de la part des projets USAID (ou autres) arrivent 6 se faire 

prater beaucoup plus d'argent que d'autres. II ne peut 8tre question, 

cependant, de r~partir le fonds de roulement entre toutes les 

cooperatives A titre dl~galit6. Seuls les petits projets estim~s fiables 

par un comit6 de gestion du fonds pourront rtre finances. 

Le credit accord6 aux cooperatives sera r~parti entre les divers 

petits projets proposes au niveau des GM villageois. Lorsque les 

individus et les groupes ayant recu un pr~t contre un plan de projet 

sp~cifique, auront rembours6 ces pr~ts, la cooperative sera tenue den 

faire autant 6 la CNCA. Eventuellement, quand les Coop auront bi( 1 

acquis llexp~rience de la gestion des pr~ts, la ligne de credit, une fois 
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accord~e, reviendra au niveau de l'Union Local des Cooperatives A 

l'arrondissement qui s'en chargerait A partir de ce moment-la. 

Le Fonds de Dveloppement Rural prendra place donc au seln du 

Mouvement Coop6ratif, lui-m&me pikce maltresse des activit~s 

6conomiques de la Socit de D6veloppement. II est esp~r6 qu'6 l'aide 

de ce fonds, le Mouvement Coop~ratif pourra 6prouver un d~collage 

durable. 

R61e du Projet Productivit6 Niamey 

Le PPN, qui entre bient8t dans les deux derni6res annes de sa 

deuxi~me phase, sera charg6 de jouer un r8le-cl dans l'instauration 

d'un syst6me de gestion et de suivi du FDR. Ce projet a d~j, lanc6 un 

programme de formation de personnes exercant une fonction technique 

dans certaines Coop, ain-s; que les membres des bureaux de celles-ci. 

II a aid6 des villageois 6 formuler des demandes de pr~t, A 6tablir des 

plans villageois de d~veloppement. II lui incombera de renforcer toute 

la fili~re administrative et financi~re depuis les GM jusqu'A la CNCA. 

Phases de l'Institutionalisation du Processus de Ddveloppement Rural 

La mise en place d'un processus de d~veloppement essentiellement 

endog6ne et auto-g6r6 aura deux phases. Une premi6re phase de 

participation active de la part du Projet Productivit6 Niamey (PPN) et 

1 
Voir Annexe II (Plans Villageois de D~veloppement). II est 6 

noter que certaines operations pr~vues actuellement par le PPN ne sont 
pas g~n~ratrices de revenu. 
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du Projet Appui 6 la Production Agricole (APA). Ces projets de 

I'USAID ont tout deux des volets importants d'appui aux services 

techniques ruraux et aux organisations villageolses. II est hautement 

important que les effcrts d1organisation et de formation de Iun et de 

I'autre soient coordonn~s d~s 6 pr6sent. 

La Phase I sera suivie de la Phase II dans laquelle la responsa

bilit6 du suivi et du contr6le des nouvelles procediures ct filires 

administratives et financidres devrait 8tre dsormais assur~e par les 

organismes de la Soci.t. de D~veloppeinent et de I'Etat. La Phase I 

devrait durer au moins deu'x ans, la Phase II ind~finiment. 

Phase I: Participation Active des Projets 

La Phase I de I'institutionalisation du processus de d~veloppernent 

rural bas6 sur les structures de la SociAt6 de D~veloppement verra la 

participation active des projets, en I'occurence le PPN et I'APS dans le 

D~partement de Niamey. D'autres efforts supplmentaires, mais 

strictement coordonn6s avec les premiers, pourraient trouver leur 

financement dans le cadre du Fonds de Contrepartie (USAID). 

Cette premi6re phase d'environ deux 6 trois ans se composera de: 

(1) 	 Projets-pilotes (op6rations-test) au niveau des GM ou des 

Coop (selon I'envergure de I'exprience). 

(2) 	 Formation de conseillers villageois, de conseillers 

d'administration des GM et des Coop, de commissaires aux 

comptes des GM et des Coop. 

(3) 	 Formation au pr~alable et "sur le tas" d'6quipes polyvalentes 

de formateurs, capables d'agir A tous les niveaux de la fili6re 

administrative et financi6re (des GM/CVD jusqu'aux 

LILC/CLD).
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(4) Mise en place d'un systkme de coordination des activit6s 

d'appui des cadres des services techniques (Animation, 

Alphab6tlsatlon, UNCC, Gnle Rural, Agriculture, Elevage, 

Faunes et Forts) au nlveau de larrondlssement, dont le 

Comit6 Technique d'Arrondissement (COTEAR) sera le 

prototype. 

(5) 	 Mise sur pied d'un comitd de gestion dU FDR au niveau de 

l'agence d~partementale de la CNCA, qui sera compos6 de 

membres des projets, de cadres techniques (UNCC, Agri

culture, Animation, etc.) et de cadres de la CNCA, et qui 

sera appel6 6 disparaltre en Phase II. 

Certaines activit~s de la Phase I, notamment l'identification de 

petits projets villageois (plans de d~veloppement villageois) et la 

formation d(. responsables de coop6ratives, ont d~j6 6 entam/es par le 

PPN (janvier-mars 1984) et un plan de travail analogue de la CLUSA 

(Projet APA) a 6t6 approuv6 et entrera incessamment en vigueur. 

Toujours faut-il que ces deux efforts soient lies et coordonn~s dans le 

Dpartement de Niamey. 

Phase II: Retrait des Projets des Activit~s d'Appui et de Suivi 

La Phase II de I'institutionalisation du processus de d6veloppement 

rural ancr6 dans les structures de la Socit de D~veloppement verra la 

prise en charge des activit~s de financement et de gestion par le 

Mouvement Coopratif et les conseils de d~veloppement. Les services 

techniques seront appel~s 6 devenir des 6quipes d'action et de 

consultation et doivent Atre d~charg~s, comme le prconise le S~minaire 

de Zinder, des t~ches purement administratives. 
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Le contr6le et le suivi de la procedure d'identification et de 

financement des petits projets villageols, tout comme la provision 

d'intrants et de crddit agricole, seront progressivement remis entre les 

mains des organes de la Socltd de Ddveloppement et des services 

techniques de I'Etat. La Phase II rdalisera donc le souhait de Zinder 

que: "Ila conception et I'valuation des projets soient assur~es A travers 

les structures de la Socit de D~veloppement et que la gestion 

technique, le management et I'1valuation soient executes par des 

structures int~gr6es et sous I'autorit6 directe et effective des autorit6s 

administratives et coutumi6res sous forme de contrat dlintervention avec 

les organismes ruraux, avalisLs par les structures de la Socit6 de 

D~veloppement." 

Ceci doit se traduire, en ce qui concerne le financement des petits 

projets socio-6conomiques des GM ou des Coop, par les responsabili

sations suivantes: 

(1) 	 Le CVD contr6lera le bien-fond6 des actions des GM. 

(2) 	 L'ULC sera responsable des actions des Coop. 

(3) 	 Le CLD contrblera et approuvera les d~marches
 

administratives et financi.re- de I'ULC.
 

(4) 	 Le sous-pr~fet (et/ou le C.S.R.D.) contr61era, avec I'avis 

technique du COTEAR, les activit6s du CLD et de I'ULC. 

(5) 	 Le minist6re de tutelle appropri6 (Finances ou autre) con

tr6lera les d6marches financi6res de la CNCA (agence de 

Niamey). 

(6) 	 En ce qui concerne les services techniques (actuellement sous 

la tutelle de divers minist~res), ils seront r6ellement 

d~centralis~s au niveau des arrondissements, oC is devront 

Atre contr16s par le Sous-pr6fet (et/ou le CSRD). 
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Ces services auront un r6le-cl A jouer dans la r~ussite des petits 

projets villageois, car ils auront A juger de la qualit6 des propositions 

de financement, de la quallt6 des travaux effectu6s, et seront appelds 

de surcroit A former les coop6rateurs dans la gestion de leurs futures 

entreprises. Comme prdvoit le Sdminaire de Zinder, une bonne partie 

de ces services sera 6ventuellement contractde et rdmundrde par les 

villageois. 

La Filire de Financement de Petits Projets Villageois (Phase I) 

En Phase I celle de la participation active des Projets USAID, la 

filire de financement des petits projets villageois se trouvera abr~g~e 

par rapport celle pr~vue lorsque toute la structure de la Soci~t6 de 

D~veloppement sera en place (Phase II). Ceci veut dire que les demandes 

de credit rassembldes et contr61 es au niveau de la Coop seront achemin~es 

directement au Comit6 de Gestion du FDR au lieu de passer par l'Union 

Locale des Coope'ratives (voir Tableau I). Le Comit6 de Gestion, compos6 

de cadres des Projets, de la CNCA, et des services techniques, non 

seulement 6tudiera le bien-fond6 des demandes, mais saisira les 

organismes d'aval technique et de permission officielle au niveau de 

l'arrondissement avant d'ouvrir des lignes de credit. 

Dans plus de d~tails, voici la procedure d'accord et de rem
1 

boursement d'une ligne de credit accord~e A une cooperative. En 

assembl~e gdn~rale, assist~s par des repr~sentants des Projets et/ou 

des "rvices techniques, les membres de un ou plusieurs GM 

IVoir Annexe III pour un sommaire de cette procedure. 

88
 



TABLEAU I 

ORGANIGRAMME DU PROCESSUS D'APPROBATION ET DE FINANCEMENT 

DES PETITS PROJETS VILLAGEOIS * 

CIRCON.
 
ADMIN. ORGANISMES 


C.N.C.A. 
DEPT. IApprobation 

Comit6 dePGestion 

.' COTEARARRON. CSRD 
(S/Pr6fet) (Coord.) 

__ _ __I _ _ - I 

CANON(Phase

CANTON I L ULC 

I/ I 

I
GROUPE 

o o o p -DE c ooP 
VILLAGES 

VILLAGEArticulation V E" 
OU CVD GM CVD CV M GM 
QUARTIER LJ1 H1 

FONCTIONS 

Analyse 
commerciale; 

de prgts; 

Contrats. 

Analyse 

technique;Approbation 

politique. 

Eventuellement 
I): 

analyse comm.;
Rdaction 
d'avant-projets. 

Discussion;
R6daction 
d'avant-projets 

des besolns; 
Approbation 
locale. 

= Phase I 

- - = Phase II 



exposeront leurs besoins de cr6dit pour telle ou telle operation. Ces 

propositions seront discut6es et, dans la mesure du possible, seront 

group6es et r66valu6es sous la lumi~re des 6conomles d'6chelle 

r6alisables. 

Ecrites ou non A ce niveau, les demandes de financement serovt 

expos~es par les repr~sentants des GM au conseil d'administration de 

leur cooperative, charg6 de trier et d'6tudier les propositions des GM. 

C'est A ce niveau que la liste finale des projets A financer pour la 

campagne prochaine sera dress~e et chaque projet aura son dossier-plan 

qui dcrira son calendrier dlexcution, les apports de toutes les parties 

en cause (GM, Coop, CNCA, COTEAR, Projets USAID, et autres), son 
1 

plan commercial, le budget, et le plan de remboursement. II est 

6vident qu'un appui s6rieux de la part des Projets et des services 

techniques (Animation, Alphab~tisation) sera 6 envisager ici. 

Les listes de ,rojets approuv~s par chaque cooperative avec les 

dossiers-plans seront envoy~s directement au Comit6 de Gestion A 

Niamey oO cette liste finale des demandes de pr~t sera ensuite 6tudi~e 

et d~pouill~e. Certains petits projets seront rejet~s, d'autres auront 

besoin de donner plus d'analyse. Les dossiers approuv6s seront 

ensuite envoy6s au niveau de l'arrondissement o6i la plupart pourront 

recevoir Ilaval du COTEAR et du Sous-pr~fet (ou CSRD). Le coordina

teur des services techniques de l'arrondissement sera charg6 par le 

Comit6 de Gestion du FDR de faire 6tudier les dossiers par les cadres 

techniques appropri~s et de faire approuver ces dossiers par le Sous

prfet en temps voulu. 

Voir Annexe IV. 
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Une fois la liste amend~e revenue de I'arrondissement avec les 

recommandations appropri~es, le Comit6 de Gestion ouvrira un credit 

sur le compte de la coopdrative 6 la CNCA. Ce credit sera accompagnd 

d'un contrat pass6 avec le conseil d'administration de la Coop (au nom 

de toute la cooprative), prdcisant le montant accord6 par petit projet 

et les 6chdances globales de remboursement contractdes par la coopera

tive vis-6-vis de la CNCA. Le Comit6 de Gestion se rdservera le droit 

d'accorder, le cas 6ch~ant, le credit par tranches. Dans un premier 

temps, ce sera probablement le moyen le plus s~r d'dviter une perte de 

fonds. De toute fai;on, le Comit6 aura le droit libre d'inspection des 

comptes et des activitds (6tat d'avancement) des petits projets. La 

cooperative sera responsable de rendre compte r~guli~rement de ses 

activitds financidres. D'ailleurs, il est peu probable en Phase I que des 

coopdratives non suivies de pros par les Projets puissent bdndficier de 

lignes de credit. 

Quant au montant de ces lignes de credit, il pourrait, dans le cas 

de plusieurs propositions solides, atteindre plusieurs millions de francs 

CFA par Coop. Chaque petit projet devrait 6tre limit6 A $3.000 

$4.000 maximum et beaucoup seront bien moins chers. Un Fonds de 

D~veloppement Rural d'environ $300.000, s'il "roule" iien, devrait 

pouvoir financer un assez grand nombre de telles entreprises au fil des 

anndes. II serait prudent, cependant, de limiter les credits accordds 

par cooperative 6 environ $20.000, du moins jusqu'l ce que la rdussite 

des premi&-es tentatives semble assurde. 
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La Filire de Financement (Phase II) 

Au Tableau I les lignes en pointilIl indiquent les changements qui 

devraient se produire pour Initler la Phase II de IInstitutionalisation du 

processus de d~veloppement rural financ6 par le FDR. Dans cette 

phase qui suivra le stade de la participation active des Projets PPN et 

APA (et peut-Atre d'autres), le niveau administratif du canton, dont les 

organismes-cl sont l'Union Locale des Cooperatives (ULC) et le Conseil 

Local de D~veloppement, devrait prendre en main la coordination des 

activit~s socioconomiques des Coop et des GM de sa juridiction. Les 

credits accord~s aux cooperatives seront rembours~s aux ULC et le FDR 

sera dcentralis6 et "tournera" d~sormais au niveau du canton et de 

I'ULC. II en ira de m~me pour le credit purement agricole, c'est dire 

les semences s~lectionndes, engrais, fongicide, et matariel. 

Ce sera donc I'ULC, avec l'aval du CLD et, le cas 6ch~ant, du 

sous-pr6fet et/ou le CSRD, qui pourra 6tudier les propositions d'aide 

de la part des GM et des Coop et qui saisira le COTEAR pour que ce 

dernier donne son avis technique et offre ses services clans le cadre 

des projets 6 financer pour l'ann6e suivante. Bien que ce soit I 

l'image fonctionnelle d'une phase ult~rieure de Ilutilisation du FDR A des 

fins d'un d~veloppement rural continu, on en est encore trds loin. La 

Phase II reste une cible A atteindre, non pas un objectif bien d'-fini 6 

r~aliser dans un d~lai precis. 

Conclusion 

L'exprience de lib~ralisation politique et economique du monde 

rural, men~e actuellement dans le cadre de linstauration de la SociJt 

de 'Dveloppement, repose sur un certain nombre d'hypoth6ses. L'id~e 
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que le progr~s materiel et moral de la nation nig~rienne ne pourra 

d~couler que d'un nouveau type de soci6t6 est cl. Cette nouvelle 

socl6t6 sera "authentiquement nig6rlenne dans ses valeurs, ses 

fondements, et sa d(marche.'1 Importante aussi est l'hypoth~se qu'une 

mobilisation de la volont6 collective pour le progr~s, au moyen "des 

institutions nouvelles basdes sur la participation effective de toutes les 

couches sociales" ddbouchera sur un "ddveloppement acc~ldr6, cohdrent 

et harmonieux." 

L'image qu'ont la plupart des conseillers techniques nigdriens ou 

6trangers, appelds 6 se prononcer dans leurs rapports sur les chemins 

A suivre, est d'un processus progressif d'auto-encadrement et d'auto

gestion 6 partir de la base des couches sociales, c'est-&-dire A partir 

des villages. Cependant, ce processus ne peut 6tre lanc6 6 leur avis 

sans une intervention massive de formation et de suivi. II y a donc le 

danger de retomber dans le vieux module de ddveloppement, otj selon le 

rapport g~nral de la CSND (1981): 

On attend tout du Gouvernement qui seul peut 8tre 6 l'origine de 

toute action. Pire lorsque I'Etat, au b~n~fice des populations 

realise des operations, les collectivit~s int~ress6es attendent pour 

les grer, les entretenir, que la puissance publique mette en 

place, et de fa;on permanente, les structures ainsi que les 

moyens."
 

Le revers de la m~daille est que Ilappareil administratif, selon le 

m~me rapport gdn~ral, "slest ferm6 sur lui-m'eme pour concevoir des 

modules et des techniques de d~veloppement qui n'int~grent pas les 
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acquis technologiques de la socitY, et exclut syst~matiquement les 

r~alit~s de la culture du peuple." Cela veut dire en fait que les 

services administratifs et techniques de I'Etat ont pris I'habitude depuis 

longtemps d'imposer leurs directives sans dialogue avec les int~ress~s. 

Par consequent, et en face d'un certain 6litisme de la part des cadres 

de I'Etat, les paysans n'ont pu tre autre chose que des passifs. 

En face des reflexes et des habitudes enracin~s des cadres d'un 

c6t6, et des paysans de I'autre, ilfaudra proc(der prudemment dans les 

interventions visant un nouveau type de d~veloppement bas6 sur 

I'auto-gestion. Car ilest presque certain que cadres techniques et 

paysans auront fort tendance retrouver bien vite leurs vieux 

comportements les uns vis-a-vis des autres. 

Ce probl~me o' confusion de r6les et de valeurs sera slrement 

multipli6 en ce qui concerne le Fonds de D~veloppement Rural. Pour 

que ce fonds serve 6 financer des activit~s g~n6ratrices de revenu, 

seules capables de lancer un vrai processus de developppr--i.)t rural, un 

suivi trds 6troit de I'utilisation de I'argent paralt s'imposer. 

Cependant, d~s que cette pression s'exercera, le c6t6 spontan6, voire 

m~me entreprenant, de I'activit6 risque d'etre touffW. Et ceci d'autant 

plus que les cadres charges de suivre les petits projets risquent de sly 

connaitre peu en mati6re de commerce. Finalement, une certaine 

m~fiance latente du fonctionnaire vis-A-vis du marchand et du 

"mercantilisme" risque de I'emporter sur la ndcessit6 de ne financer que 

les projets offrant les meilleures chances de faire "rouler" le fonds. 
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ANNEXEI 

UNE NOUVELLE GENERATION DE PROJETS 

Actuellement au moins quatre nouveaux projets de d6veloppemnent 

rural, en plus de ceux de IIUSAID, comportent d'importants volets 

d'appu aux organisations villageoises et de financement de petits 

projets d'initiative locale. Seront exainin6s briO.vement ici les projets 

suivants: Projet Appui au D6veloppement Agricole du D6partement de 

Diffa (A.C.D.I.); Projet de D6veloppement Rural lntgr6 dans 

I'Ader-DoJtchi-Maggia: Vall6e de Kelta (FAO, Italie); PLojet de 

D6veloppement Rural Int6gr6 de Zinder (F.E.D.); et Projet Petites 

Operations de D6veloppement Rural (Banque Mondiale). Ensemble ces 

proiets repr6sentent une nouvelle g6n6ration de tentatives de 

d~veloppement rural, et ils s'ins6rent toLIs directement dan! la politique 

du S6minaire de Zinder. Tout en gardint un volet de cr6dit 

traditionnel visant la diffusion des intrants et .u mat6riel agricoies 

modernes (th6mes techniques), ces projets, tout comme ceux de I'USAID 

dans le D6partement de Niamey, se lancent dans des programmes de 

credit destin6s 6 stimuler le d6veloppement dlinfrastructures et 

d'activit6s commerciales villageoises. La plupart de ces projets 

comportent en plus un important 616ment de dons et de subventions. 

La formation de responsables du Mouvement Coop6ratif et un appui actif 

a la restructuration d'organisations font partie de tous ces nouveaux 

projets. Dans Zous les cas les bailleurs de fonds appr6cient le c6t6 

al6atoire de la nouvelle approche, et qualifient la piupart de leurs 

petites interventions ru-ales de "projets pilotes," "op6rations-test," 

"essais," ou "expdriences." 
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Projet Appul au D6veloppement Agricole de Diffa (ACDI) 

Le PADAD (Projet Canadien de Diffa) a W lanc6 en 1982 et entre 

actuellement en sa trolsime annie. II comporte les volets traditionnels 

de formation d'agriculteurs et de provision de cr(dit agricole (matdrlel 

et intrants).. En plus, et a partir de sa deuxlime ann(e (1983-84), le 

PADAD, comporte un Fonds d'lnitiatives Locales. Ce compte est situ6 6 

la B.D.R.N. et pourra d~caisser jusqu'5 $150.000 sur trois ans 

(1983-1986). 1 La limite par an est de $50.000. Cependant, aucun 

Projet d'Initiative Locale (PIL) ne peut ddpasser 1.500.000 FCFA, dont 

1.150.000 FCFA de contribution du Projet. 

Le Fonds d'Initiatives Locales doit financer des "actions pilotes 

pertinantes". Sauf cas exceptionnel, ce financement est sous la forme, 

non pas de cr6dit, mais de subvention. Une demande de financement 

peut 8tre initide par toute "communaut6 de base: association paysanne, 

village, groupement mutualiste villageois, cooperative, etc....." Ii est 

prdvu que "les cadres de l'adininistration et des services techniques 

pourront fournir un appui technique A la formulation d'une requite 

visant le financement d'un PIL." Cette requ te comporte les points 

suivants: objectif g6ndral du PIL, objectifs sp~cifiques, br6ve 

description du projet, description des bdndficiaires d~signds, detail des 

coots, y compris la contribution des bdn.ficiaires (obligatoirement au 

moins 20% du total, payable en nature ou en esp6ces). 

Les requ~tes des PIL sont achemindes au Coordonnateur du PADAD 

6 Diffa. Chaque demande de subvention est 6tudide et approuvde par 

Avec provision pour l'inflation la somme total s'6l6ve 6 $224.900. 
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un comit6 form6 des cadres d~partementaux (Diffa) de I'UNCC, de 

I'Agriculture, des Faunes et Forts, de I'Animation, et de 

I'Alphab~tisation. Les requftes sont transmises 6 I'Ambassade du 

Canada ob les dcaissements sont autorisds. 

Ces ddcaissements se font d'habitude en quatre tranches d'environ 

300.000 FCFA. Chaque ddcaissement est co-sign6 par un responsable 

du village et un membre du Projet. Un suivi rdgulier du ddroulement 

du PIL est, en principe, assur6 par le ddldgu6 de I'UNCC de 

l'arrondissement de Diffa. La Cellule Suivi et Evaluation du PADAD a 

le droit de contr6ler les trois registres requis: situation des stocks, 

livret de banque, liste des achats. ' Elle tente d'engager la collaboration 

des services techniques de I'arrondissement de Diffa et de l'Union 

Sous-Rdgionale des Coopdratives (USRD). 

Projet de Ddveloppement Rural Intdgr6 dans I'Ader-Doutchi-Maggia: 

Vallde de Keita (FAO, Italie) 

Le PDRI de Keita est un ambitieux projet de ddveloppement rural 

integr6 dans I'arrondissement de Keita, ddpartement de Tahoua. Lanc6 

fin 1983, il se place fermement dans la politique de Zinder, en visant, 

selon le document du projet, "Ila participation voluntaire et active des 

populations 6 I'oeuvre de construction nationale, 6 la gestion de leurs 

propres affaires et, en particulier, 6 I'1laboration et 6 l'exdcution 

des operations locales de ddveloppement." Le PDRI doit Atre une 

"experience pilote" dans le processus d'insertion des projets pro

ductivit6 et de d~veloppement rural dans la Socit de D~veloppement. 

Le PDRI compte travailler 6troitement dans le contexte 
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institutionnel de la Socit de D~veloppement et des structures de 

I'Etat, car "I'appui extdrieur ne dolt plus se manifester sous forme de 

structures paralldles, mals dolt slexercer au travers des structures 

administratives, techniques et de participation existantes, afin de les 

rendre plus opdrationnelles." Le PDRI compte apporter 6 ces 

structures existantes un appui permanent technique (experts et 

consultants), logistique (parc de materiel et unit6 administrative), et 

financier (subventions et pr~ts). La "contrepartie" de ce projet est 

"en realit6 Ilensemble des structures nationales decentratisdes." Le 

Prdfet de Tahoua et le Sous-Prdfet de Keita doivent assurer la 

"coordination du programme," tandis que le Directeur National du projet 

et le Conseiller Technique Principal sont charges conjointement de la 

"direction du projet." 

Sur I.a base de plans annuels de travail, Llabor~s pai les 

institutions de la Soci~t6 de D6veloppement, le PDRI compte passer des 

"conventions de travail" avec ces institutions et avec les services 

techniques appropri~s. Ces conventions prcisent, en principe, les 

apports respectifs de toutes les parties concern~es, et seront bas~es 

sur "de petits dossiers techniques et financiers." 

Dans le contexte du volet "Mesures d'Accompagnement et Stimulants 

Economiques" du PDRI se situent un certain nombre d'oparations de 

cr6dit, dont quelques-unes visent le lancement de petits projets 

villageois. D'autres visent un appui aux cooperatives "surtout dans 

leurs fonctions de structures d'approvisionnement en intrants agricoles 

et de commercialisation des c~r~ales. Ce volet comportera en plus "un 

syst~me de subventions et primes" dans le domaine de l'infrastructure 

villageoise. 
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La promotion d'un nouveau syst~me de credit rural, qu'il vise le 

cr6dlt agricole traditionnel (unlt6s de culture attel~e, Intrants, 

mat6riel), ou lappul A de petites activit6s 6conomiques, telles 

l'embouche et les cultures maralchdres, constitue un objectif Important 

du PDRI: La CNCA dolt s'en charger, en ouvrant une agence au 

niveau de l'arrondissement de Keita. Un fonds de roulement sera crd6 

servant 6 alimenter toutes les activitas de credit du Projet. Un 

"guichet itinerant" dolt faire le tour des march6s principaux de 

I'arro,.Jissement pour recevoir les demandes de credit et pour octroyer 

les cr~dits prdalablement approuv6s. 

D'autre part, le PDRI exige la creation de "comitds de credit" au 

niveau du village ou un producteur ou un "groupement de producteurs" 

ddsirent recevoir un pr~t. Ce comit6 aura de cinq 6 dix membres 

designds par la Conseil Villageois de Developpement (C.V.D.). Ce 

Comit6 de Credit dolt donner son aval 6 toute demande de pr~t au 

niveau de son village. II est d'ailleurs collectivement "responsable 

vis-6-vis de la CNCA du remboursement de I'ensemble des cr6dits 

octroy~s au village." En contrepartie il peut garder 15% de l'intdr~t 

fix6 par la CNCA (10,5% = 1,58% pour le Comit6). 

Le fonds de roulement g6r6 par la CNCA 6 Keita (mais situ6 au 

si~ge de Niamey) servira 6 financer des lignes de credit A deux 

destinations: A l'Union Sous-r~gionale des Cooperatives pour ces 

activit~s traditionnelles de credit agricole et de commercialisation des 

c~r~ales; et aux groupements villageois cautionn6s par les comit6s de 

credit. Le niveau villageois recevra les credits suivants: credit 6 

court terme pour intrants agricoles, commercialisation des produits 

maraichers, embouc.ne bovine et ovine; credit 6 moyen terme pour achat 
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de boeufs d'attelage et charrettes bovines, pompes manuelles ou A 

moteur, Initiatives-pilotes dans le domaine agro-zootechnique, boutiques 

villageolses, moulins (pour femmes), 6quipement artisanal (pour 

artisans); credit A moyen-long terme pour initiatives-pilotes dans les 

domaines extr'a-agricoles (artisanat, transformation alimentaire, 

transports). ns le cas des initiatives-pilotes agro-zootechniques et 

extra-agricoles les demandes de credit doivent slaccompagner de "petits 

dossiers techniques." 

En attendant la mise en place de l'agence CNCA de Keita et de son 

"guichet itinerant," la CNCA doit charger I'UNCC de grer les lignes de 

credit approuv~s par le PDRI. 

Projet de Developpement Rural Intgr6 de Zinder (F.E.D.) 

Le PDRI de Zinder se vante d'etre "le premier projet de 

d~veloppement dont la preparation s'est totalement inscrite dans la 

prolongation du S~minaire National de Zinder sur le Developpement 

Rural (Novembre 1982)." L'un des objectifs explicits du projet, comme 

c'est le cas du PDRI de Keita, est "de donner vie aux organisations du 

Monde Rural (structures de la Soci~t6 de D~veloppement et Structures 

Cooperatives) rest~es 'formelles' faute d'activit~s 6conomiques ou 

socio-6conomiques." Les deux autres objectifs sont d'augmenter les 

"productions agro-sylvo-pastorales" et de "preserver l'environnement." 

Le PDRI de Zinder doit d~marrer en 1985 et durera 4 ans. Cette 

premiere phase, qui sera prolong~e si les r~sultats s'av~rent probants, 

doit "mettre au point programmes et modalit~s de respunsabilisation des 

organisations paysannes et programmes d'am~lioration des syst~mes de 

production familiaux et villageois." 
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Le Projet comportera quatre types de programmes: actions de 

production coop6rative; actions socio-dconomiques d'int6rdt collectif 

(operations villageolses), am6lioration des syst~mes de production 

familiaux; mise en valeur int grde des terroirs villageois. Ces 

programmes auront chacun un volet d'opdrations rdgionales et 

d'op~rations "concentr~es g~ographiquement." Les op6rations r6gionales 

ne concernent pas directement les petits projets villageois, dont on 

examine ici la forme 2t le fonctionnement. 

Dans le contexte des actions concentr~es g~ographiquement le PDRI 

distingue entre les programmes de promotion cooperative et les 

programmes de d6veloppement villageois. Les premiers concernent 

essentiellement le credit agricole traditionnel (intrants et materiel). La 

fili~re de demande de credit et de responsabilisation se rappioche de 

celle prconis~e dans ce rapport pour le Fonds de Developpement Rural 

du D~partement de Niamey (Phase II). C'est 6 dire que chaque annie 

l'Union Locale des Coop6ratives b6n~ficiera d'une ligne de credit d'une 

banque commerciale pour financer des pr~ts de materiel agricole. La 

banque sera couverte par un fonds de garantie du PDRI. En partant 

des agriculteurs 6 la base, les structures cooperatives (GM, Coop, 

ULC) examineront le bien-fond6 des demandes de credit 6 tour de r61e. 

Les GM seront charg6s d'instruire les demandes d'6quipement et 

pourrait 6ventuellement assurer collectivement le paiement des 6ch~ances 

de leurs membres. LULC, comme dans la Phase II propos~e pour le 

FDR de Niamey, sera le premier niveau de gestion et recevra un appui 

techniqte d'un agent recrut6 par I'USRC. 

Les programmes de d~veloppement villageois envisages par le PDRI 

de Zinder visent des operations tr~s diversifi~es, tels qu'6quipemerits 
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collectifs (puits, infrastructures de stockage, moulins), approvisionne

ments (intrants, produits de premlire necessit6); credits 6 la pro

duction (embouche, maratchage). A partir d'une prenidre "op6ration" 

dans chaque village choisi (25 villages en tout), un programme de 

ddveloppement villageois sera 6!3bor6 dans chaque endroit. 

L'exdcution des programmes de d~veloppement villageois sera 

conditionn~e par la constitution d'un dossier par village, qui prdcisera 

les details de l'entreprise et fixera les responsabilitds organisationnelles 

et les modalit~s financi~res. II y aura un dossier par operation 

villageoise, et les premieres experiences bdndficieront surtout de 

subventions. Cependant, par la suite il est envisag6 de lancer des 

operations comportant une partie de subvention et une partie de credit. 

Le dossier villageois dolt par consequent specifier: (1) la 

participation financi~re et en main d'oeuvre des bdndficiaires (2) la part 

du financement subventionnde (3) la part financde sur pr~t (taux 

d'int&r~t au moins 6gal au taux pratiqu6 pour le credit agricole) et les 

6chdances de remboursement (4) la constitution de fonds pour 

l'entretien et le renouvellement des 6quipements (5) Ia constitution de 

fonds de roulement pour le lancement de nouvelles operations d'inter t 

collectif (si l'opdration peut ddgager un surplus 6conomique). 

Le dossier villageois doit en plus prdciser les besoins en formation 

des ddldguds villageois, surtout en mati~re de gestion, et dolt dresser 

la liste des demandes de services techniques et administratifs de la part 

des cadres de I'Etat aux niveaux local et regional. Les diffkrentes 

prestations de service et leurs 6chdances constitueront par la suite la 

base d'un contrat entre les services de l'Etat et le Conseil Villageois de 

Ddveloppement. 
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Le dossier de chaque operation villageoise, qui sera 6labor6 par les 

responsables du village (CVD) et des agents du Projet (et le cas 

6chdant des services techniques), devra Atre 6tudI6 et approuv par le 

Conseil Local de DLveloppement (canton) et puis par le Conseil 

Sous-rdgional de Ddveloppement (arrondissement). L'ensemble des 

dossiers approuvds formera le programme annuel du Projet soumis 6 

l'approbation du Conseil Regional de Developpement (CRD du 

Dpartement de Zinder), des Minist~res du Ddveloppement Rural et du 

Plan, et des bailleurs de fonds. 

Avec l'approbation des dossiers et le feu vert des autoritds de 

tutelle, chaque CVD passera un contrat avec les services techniques 

et/ou avec des entreprises privdes. Le suivi et le contr6le du 

ddroulement de l'opdration seront assures par le CVD, le CSRD, et par 

des agents du Projet. Les m~mes responsables devront 6ventuellement 

6valuer les r~sultats. 

Quant au financement de I'op~ration les procedures sont d~finies 

comme suit: (1) une fois le dossier approuv, le CVD demandera, avec 

visa du Projet, l'ouverture d'un compte en banque commerciale (2) les 

participations financires du CVD et du Projet seront d~pos~es dans ce 

compte (3) le CVD engagera et puis paiera ses d6penses, soit 6 partir 

d'une caisse dlavance d'environ 100.000 FCFA, soit par cheques (avec 

visa du tr6sorier de la sous-pr~fecture concern~e). 

II est 6 noter que le PDRI de Zinder ne compte travailler dans le 

contexte de ses operations villageoises qulavec les Conseils de 

D~veloppement. Les structures cooperatives (GM, Coop, ULC, USRC, 

URC) doivent 8tre mobilis6es uniquement dans le cadre du credit 

agricole (intrants, materiel) et certaines interventions allies, telles 
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que des magasins de stockage, des banques c~r~ali~res, et des 

boutiques coop6ratives. 

Projet Petites Operations de D~veloppement Rural (B.I.R.D.) 

Le PPODR de la Banque Mondiale dolt durer quatre ans 6 partir de 

fin 1984. Son nom d~finitif, parait-il, pourrait tre mut6, l'instar du 

projet du m~me titre au Burkina-Faso (Haute Volta), en "Projet de 

Fonds de Dtveloppement Rural." Ce projet est consid~r6 par la 

B.I.R.D. comme "Ila premiere phase d'un support possible 6 plus long 

terme de la Banque mondiale aux petites operations rurales au Niger." 

II aura en principe une envergure nationale, mais se concentrera 

d'abord sur les D~partements de Niamey et de Tahoua. Quelques 

experiences ont d~j6 W lancies mais n'ont pas encore montrd de 

r~sultats probants. 

L'objectif du PPODR est, selon le document du projet, de 

"d~velopper une capacit6 sCire et financirement adequate pour 

l'identification, l'organisation, et la gestion d'investissements ruraux 6 

petite 6chelle." Ce projet repr~sente, donc, une nouvelle direction 

pour la Banque, qui cherche, au moyen de "multiples petits sous

projets," a combler une lacune cr~6e par "Ila concentration, jusqu', 

present, des fonds sur les projets de grande envergure de d6veloppe

ment nationale." 

Sp~cifiquement le PPODR veut (1) "dtecter et aider les initiatives 

locales et les groupes d'auto-gestion", (2) 6tablir un syst~me 

dcentralis6 de financement" qui dolt d'une part "r~duire les cocts 

d'investissement en capital" et d'autre part "reporter le poids du 

financement des coats r~currents sur les b~n~ficiaires", (3) "supporter 
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et 6tendre les services gouvernementaux ragionaux existants (COTEAR 

et COTEDEP)", (4) renforcer les structures de la SociWt de 

D6veloppement, (5) augmenter la production agricole (et sa valeur), 

produire de nouveaux emplois, et, en g~nral, "am~liorer le niveau de 

vie rural". 

Le PPODR se place donc carr~ment dans la ligne de la nouvelle 

g~n~ration de petits projets villageois. D'une part le PPODR financera 

des sous-projets dtinfrastructure rurale (d(veloppement de bas-fonds et 

d'ouvrages d'irrigation, contrf1e du debit de cours d'eau, stabilisation 

de dunes, boisement et reboisement, 6levage, entrep6ts villageois, 

banques c~r~ali~res, petit artisanat rural, pistes rurales et ponts), 

d'autre part des sous-projets de petite production. Un important volet 

de formation des villageois accompagnera ces interventions, ainsi 

qu'une assistance technique de la part des agents du Projet. 

Le PPODR essaiera dans I'organisation de ses activit~s de 

(1) travailler surtout avec "les communaut~s et organisations locales et 

A travers des structures administratives existantes", (2) imiter le 

processus de d~veloppement "bas-haut" utilis6 dLj6 par les ONG (organi

sations non-gouvernementales), (3) utiliser "lun simple centre de respon

sabilit6 au niveau le plus bas possible de l'administration", (4) "uti

liser l'exp~rience du projet pour d~velopper une distribution rationelle 

des t~ches de d~veloppement rural dans chaque region". 

Les crit~res de selection des sous-projets, dont le coat moyen se 

situe autour de $40.000, sont comme suit: (1) demande significative de 

la communaut6 rurale, (2) grand nombre de b~n~ficiaires, (3) r~sultats 

relativement rapides, (4) fiabilit6 technique et capacit6 d'ftre g~r~s par 

la communaut6, (5) potentiel d'augmenter la production et les revenus 
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ruraux (ou d'amdliorer le niveau de vie), (6) large apport de main 

d'oeuvre familiale, (7) contribution financi~re de la communaut6, 

(8) coots rcurrents assumables localement, (9) organisation et gestion 

simples, (10) reproductibilit6 A grande 6chelle, (11) rdinvestissement 

local des revenus (surplus), (12) 6valuation du succds du sous-projet 

par la communaut6. 

En ce qui concerne les sous-projets de production, aucun crit~re 

de rentabilit6 6conomique n'est donn6 dans le document de projet. 

Cependant, dans le rapport d'6valuation d'une possible troisi~me phase 

du Projet Fonds de Ddveioppement Rural en Haute Volta (1982), ilest 

propos6 qu'un rendement 6conomique minimum de 12% soit satisfaisant 

pour les projets productifs. Pour les projets d'infrastructure 

villageoise le crit~re de rentabilit6 est que le projet entraine "le coot 

le plus faible par bdndficiaire." 

La fili~re administrative et financire du lancement et du suivi des 

sous-projets du PPODR part de la communaut6 de base (village) et 

monte jusqu'a I'Unit6 de Gestion du Projet (UGP) en passant par le 

Comit6 Technique d'Arrondissement (COTEAR) et puis par le Comit6 

Technique D6partemental (COTEDEP). Au-dessus m6me de I'UGP sera 

le ministare de tutelle, en I'occurrence probablement le Ministare du 

Plan. II parait qu'au lieu de situer le PPODR dans la D.S.E.P. 

(Direction des Services des Etudes et Programmes) du Minist~re du 

Ddveloppement Rural, la Banque Mondiale tend 6 favoriser la creation 

d'une "Direction des Micro-r~alisations" au sein du Ministare du Plan. 

Cette direction pourrait 8tre chargde 6ventuellement par le gouverne

ment de coordonner tous les projets du m~me genre (petites opdrations 
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rurales) au Niger. Pour le present, ceci ne reste qu'une hypothdse de 

la B.I.R.D. 

Le processus dc lancement d'un ou de plusleurs sous-projets dans 

un village donn6 commence par la formulation d'id~es par les villageois 

aides dans la t~che par des "programmes intensifs de formation et de 

discussion." Ceux-ci seront organisds par des agents du Projet et par 

le personnel de terrain d'une ONG "prate 6 participer au projet." Les 

propositions de sous-projets seront soumis au COTEAR qui sera charg6 

d'tudier et d'instruire les demandes. Les responsables du COTEAR 

devront se rdunir avec les villageois pour "discuter en detail et se 

mettre d'accord sur la repartition des responsabilit6s dans la gestion de 

chaque sous-projet." 

En ce qui concerne les modalitds de financement des sous-projets, 

chaque projet doit ouvrir son propre compte en banque. Chaque 

compte-ch~que aura deux signataires, 'un ddsign6 par la communaut6 

(avec approbation du COTEAR), I'autre serait le sous-prdf~t (ou 

d~sign6 par le sous-prdf~t). Les comptes des sous-projets dans chaque 

communaut6 seront tenus par la communaut6 qui nommera un 

responsable. 

Les COTEAR auront "un r6le-cl technique et de supervision" 

pendant la mise en operation des sous-projets. Non seulement 

devront-ils aider 6 6laborer les avant-projets sur proposition des 

villageois, ils devront en plus vdrifier la fiabilitL technique des travaux 

et veiller au bon droulement de ces travaux. Ils seront charges 

6galement de participer 6 l'1valuation des sous-projets une fois ceux-ci 

terminas. 
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Apr~s les COTEAR, les COTEDEP 6tudieront les avant-projets et, 

une fois approuv~s, les achemineront directement A I'UnitO de Gestion 

du Projet 6 Niamey. 

L'Unit6 de Gestion du Projet, qui consistera en quatre ou cinq 

experts techniques, passera 6 "une 6valuation d~taill~e des sous-projets 

sur le terrain." Avec son approbation, chaque sous-projet pourrait 

recevoir jusqu'6 $25.000 dans son compte-cheque. LIUGP pourrait mme 

autoriser un d~boursement d~passant ce chiffre, le cas 6ch~ant. Ce 

groupe de conseillers techniques seront charges avec les COTEAR de 

suivre et dl6valuer le progrds des sous-projets autoris~s dans le cadre 

du PPODR. 

Ce qui frappe par son absence dans ce projet de $10.000.000 est le 

renforcement des structures de la Socit de D~veloppement, pourtant 

I'un des objectifs 6nonc~s du PPODR. Les COTEAR et les COTEDEP 

sont des structures de I'Etat, et aucune mention n'est faite du r61e des 

GM, Coop, ou des CVD dans le Projet. 
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ANNEXE II 

PLANS VILLAGEOIS DE DEVELOPPEMENT 

Au cours du dernier s~minaire du Projet Productivlt6 Niamey 6 

Lossa (1-10 mars, 1984), quatre 6quipes du P'ojet o:t s~journ6 3 jours 

durant dans 8 villages de 2 arrondissements du D~partement de Niamey. 

Leur but ttait d'engager un dialogue avec les villageois en vue 

d'laborer un "mini-plan de d~veloppement villageois r~pondant aux 

attentes et aux possibilit~s des int~ress~s tout en s'int(grant dans le 

cadre de la cooperative." 

A [a suite de cette tourn~e le responsable de la Cellule de 

Formation de la direction du PPN A Niamey a resumd les propositions 

des villageois en forme de petits projets villageois qui pourraient Atre 

lances A la fin de 1984 ou debut 1985. 

Le document qui suit repr~sente donc une premiere esquisse de la 

nouvelle approche de d~veloppement rural du PPN. I contient de 

nombreux projets non-6conomiques, du genre "infrastructure 

villageoise." Si le Fonds de D~veloppement Rural, propos6 dans le 

present rapport, doit servir pour lancer des projets villageois capables 

de rembourser ce Fonds, bon nombre de propositions de ce document ne 

pourraient m~riter un financement. Cependant, d'autres sources de 

fonds pourraient 8tre d~gag~es pour soutenir les petits projets 

non-6conomiques, comme pour financer les activitds plus g~n~rales de 

formation et d'encadrerw)cnt. 

Les propositions de projets villageois qui suivent concernent les 

villages de Berey, Darey, Kokassay, et Loga de la cooperative de 

Darey, Arrondissement de Ouallam; et les villages de Tientienga Foulb6, 
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Tientienga RimaTb6, Sianbore Bambara, et Ouro Bark6 de la cooperative 

de Tientlenga FoulO6, Arrondissement de Say. Sauf un projet 

d'aplculture, qul a recu un pr6-flnancement de 300.000 FCFA, les 

activitds proposes ici n'ont pas encore dbbut6 (octobre, 1984). 

1 
PLANS VILLAGEOIS DE DEVELOPPEMENT: 

BEREY 

La demande des villageois d.coule directement de I'analyse qu'ils 

ont faite de leur situation. 

Pour parer 6 la baisse de la production vivrire, indluctable tant 

que la courbe pluviomdtrique ne se redressera pas, et I'exode qui en 

ddcoule, les habitants de Berey ont pris certaines initiatives: ils ont 

mis en valeur, par des jardins maraichers et des vergers, la valil6e qui 

longe le village; ils ont d6velopp6 le petit 6levage. Mais des difficult~s 

qui ddpassent un peu les ressources du village limitent ces initiatives: 

les puits s'effondrent; les animaux, sauvage comme domestiques, 

d~vastent les jardins; le village s'approvisionne difficilement en plants 

fruitiers et en graines potag~res; il manque de ddbouch~s; jusqu'A la 

valle elle-mme qui est menacde d'enlisement. 

Un certain appui ext~rieur, venant se conjuguer au dynamisme 

incontestable du village, pourrait sans doute libdrer ces initiatives. 

D'une manidre cohdrente, les demandes des villageois s'organisent 6 

partir de leurs principaux besoins: 

1Cette section est tirde d'un document dcrit par le responsable de 
la formation du PPN (M. Jean-Louis Marolleau). 
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) Cultures maraichtres et vergers 

La c16 de cette activlt6, ce sont les pults. 

a) Construction de 10 pults ciment6s de 1,40 m de dlamitre, et 

15 mtres de profondeur. 

- la population fournira matdriaux locaux et main d'oeuvre; 

- l'appui extdrieur consistera A fournir 6 credit ciment, ferrallle et 

moules A buses. Les usagers des puits rembourseront sur trois 

ans avec une ann(e de diffr6. Le metre lindaire de buses revient 

A 15.000 F. 

- un mac;on spdcialis6 dans les puits formera deux villageois 

- Ilattribution des parcelles ainsi que IPacc~s aux puits seront 

ddterminds par le CVD qui s'assurera qu'aucun litige foncier ne 

menace I'entreprise. 

- la profondeur relativement importante de la nappe phr~atique (15 

mtres) demande qu'on 6tudie des syst~mes d'exhaure am~ior~s: 

dalou, man~ge A boeufs, 6olienne... 

- les travaux pour les puits commenceront d~s que ce document 

sera approuv6 et se poursuivront aprds la campagne agricole. 

b) Approvisionnement en graines potagdres et plants fruitiers. 

Les services agricoles et forestiers, soutenus par le projet, 

fourniront plantes et semences qui seront c~ddes au comptant. 

c) Commercialisation 

Sans doute, [a consommation locale pourra absorber une partie de 

[a production et amdliorer ainsi l'alimentation des villageois. Mais, 

il faut aussi envisager des ddbouch~s extdrieurs. Et 6tant donn6 

l'enclavement de Berey, il serait prudent de songer assez vite 6 

des techniques de stockage ou conservation, sans attendre 
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I'engorgement du rnarchd; d'autant plus qUe, dans l'arrondissement 

de Ouallam, plusleurs villages se sont d6jA engages dans cette 

actlvlt6 de production mara1chdre. 

d) Protection des jardins et de la vall~e 

Les cl6tures traditionnelles r~sistent mal aux animaux qui les 

mangent ou les d~truisent. Les villageois envisagent donc 

d'entourer leurs jardins de haies vives qui peuvent aussi briser le 

vent. Ceci d~bouche tout naturellement sur l'action suivante. 

2) P~pini~res foresti~res 

Cette activit6 est donc 6troitement li~e 6 la prc~dente, puisqu'elle 

sera men~e dans le cadre des jardins, grace aux facilit~s d'acc~s a 

l'eau, et qu'elle vise 6 les prot~ger ainsi que l'environnement en 

g~n~ral. Elle prolongera les efforts entrepris par certains villageois. 

20 volontaires produiront, en deux ans, 24.000 plants de prosopis, 

neem et eucalyptus. 

On commandera aux artisans de [a region le petit materiel de 

jardinage ncessaire 6 ces p~pini~res: arrosoirs, pelles, rateaux. Ce 

materiel sera fourni sous forme de pr~t par le canal de la cooperative. 

L'appui ext~rieur consistera 6 fournir les pots plastiques (24.000) 

les semences, et les produits phytosanitaires (malathion, diazinon). Les 

services techniques guideront ces travaux. 

La creation de ces p~pini~res depend 6videmment de la construction 

des puits. 

3) Foyers am~lior6s 

La difficult6 6 s'approvisionner en bois de cuisine li~e 6 la 

disparition du couvert v~g~tal a conduit l'quipe visiteuse du village 6 

proposer une troisi~me action: la construction de foyers am~lior~s pour 

la cuisine, qui vise 6 r~duire la consommation en bois de chauffe. 
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On visera, d'un coup, les 86 familles du village.
 

On construira d'abord 10 foyers pour la d6monstratlon.
 

On associera les potl~res du village 6 cette construction.
 

L'AFN poursulvra ensuite l'action jusqu'6 ce que chaque famille
 

dispose de son foyer am~lior6. 

L'opration qui ne demande d'autre moyen qu'un v6hicule et du 

carburant pour visiter le village peut d~buter presqulimm~diatement. 

4) Autres besoins 

Ces trois activit~s constituent les priorit~s du village, m~me si la 

derni~re n'est pas formule explicitement par les villageois qui ne la 

connaissent peut-8tre pas. 

D'autres besoins ont 6galement W exprim~s qui prendraient plut8t 

place 6 l'&chelle de la cooperative: probl~mes d'approvisionnement en 

intrants agricoles (semences, produits phytosanitaires, et m~me, 

materiel agricole) et en produits de premiere n~cessit6; besoins de sant6 

(m~dicaments et soins). 

5) R~sum6 des moyens n6cessaires pour les 3 activitds propos~es 

Puits - 1 moule 6 buses 

- 25 tonnes de ciment 

- de la ferraille 

- 1 macon puisatier 

Jardins - graines potag res et plants d'arbres fruitiers 

- produits phytosanitaires 

Ppini~res: graines 

- produits phytosanitaires
 

- 24.000 pots plastiques
 

- petit outillage (artisans ruraux)
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Toutes ces activit~s demanderont du carburant pour visiter le 

village: 6 raison d'une visite par semaine (50 kms) et avec une 

consommation de 15 lItres de gas-oil aux 100 kms, cela feralt 390 Iltres 

de gas-oil, soit environ 400 litres, ou 530 lItres d'essence. 

DAREY 

Sidge de la cooperative, Darey se trouve dans une situation 

analogue A Berey. Sa population est moins nombreuse. Mais comme 

ceux de Berey, les villageois de Darey ont 6galement mis en valeur leur 

vall~e en creusant 7 puits traditionnels; ceux-ci se sont aussi effondr~s 

et les jardins ont subi les mmes d~gats causes par les animaux. 

Toutefois, les priorit~s des villageois de Darey s'organisent 

diffdremment. 

1) Semences s~lectionn~es 

lls veulent d'abord essayer d'amdliorer la production vivrire. 

Pour tirer le meilleur profit possible de la breve saison des pluies, ils 

demandent des semences s~lectionn~es de ml HKP don, ils ont pu 

appr~ci6 les qualitLs comparativement A leurs semences traditionnelles 

qui n'arrivent plus 6 maturit6, faute d'eau. 

On propose donc de diffuser sur 100 ha 1.500 kg de semences HKP 

qui seront trait~es avec 150 sachets de fongicide. 

Le coCit de l'op~ration s'ltablit ainsi: 

125 F x 1.500 = 185.500 F 

60 F x 150 = 9.000 F 

TOTAL 194.500 F 

Ces intrants seront pay~s comptant par les villageois int~ress~s. 
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L'opration qui demande peu de moyens, peut commencer d~s 

lapprobation de ce document. 

2) Formation des responsable du GM et du CVD 

Par ailleurs, les responsables du village sentent trds bien qu'une 

bonne partie du fonctionnement des nouvelles structures leur 6chappe 

par manque de competence et de formation. ils ont besoin de connaTtre 

et comprendre leurs responsabilit~s respectives: ils doivent apprendre A 

lire, 6crire et surtout ccmpter; ils doivent apprendre 6 g~rer 

eux-m~mes leurs propres activit~s. 

Le bureau actuel de la cooperative comme les responsables du CVD 

sont disposes 6 consacrer deux mois cette formation: 6 semaines pour 

l'alphab~tisation de base; 2 semaines de perfectionnement dans diverses 

fonctions. 

La proximit6 de la campagne agricole et les occupations pr~sentes 

de l'6quipe de formateurs obligent A reporter ces stages 6 la fin de 

l'ann~e 84. 

3) Creation d'un magasin /boutique coop6ratif 

Comme tous les villages du secteur, Darey souffre de tenclaverrient 

qui rend difficile tout approvisionnement. C'est pourquoi Ins villageois 

veulent crier un magasin/boutique qui facilite le ravitaillement en 

intrants agricoles ainsi qu'en produits de premiere n~cessits (sel, 

sucre, huile, savon, riz, lait, macaronis...) pour toute la cooperative 

(voir plus bas). 

Ils construiront eux-m~mes le b~timent en matriaux traditionnels 

(banco). Pour mieux conserver les produits stock~s, le sol sera 

recouvert d'une dalle de ciment dont le prdfinancement sera demand6 au 

Projet Productivit6. 
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La vente de 10 tonnes de c6r6ales demand~s au PAM consti uera le 

fonds de roulement initial de la boutique qui devra, ensuite, 

s'auto-flnancer et s'approvisionner sur ses ressources propres. 

Un gdrant recevra une formation appropride (voir para 2). Un 

comit6 de gestion supervisera les activitds de la boutique. Les membres 

de ce comit6 recevront 6galement une courte formation. 

4) Maracha.e 

Finalement, les villageois de Darey d~sirent reprendre et 

d6velopper les activit~s de maralchage en partie d6courag~es par la 

fragilit6 des puits. Pour ce faire, il s'agit de creuser 3 puits de 15 

metres de profondeur et de les armer o,- buses. Les conditions de 

r6alisation sont les m~mes qu'6 Berey, (soit 7 tonnes de ciment + 

ferraille). 

KOKOSSAY 

Soumis aux m~mes conditions que les voisins, ce qui pr~occupe 

avant tout les villageois de Kokossay, ce sont les probl~mes de sant6: 

faute de dispensaires, de personnel de sant6, de m~dicaments, le 

moindre accroc de sant6 devient Lin problme. 

1) Equipe de sant6 villageoise 

Ils souhaitent donc, en priorit6, constituer une 6quipe villageoise 

capable de donner les soins 61lnientaires 6 la population. Cette 6quipe 

comprendra 4 secouristes et 2 matrones. Ils g~reront par ailleurs, une 

petite pharmacie de base. 

Des volontaires sont disponibles immdiatement. Mais leur 

formation doit s'int~grer dans le programme du service d~partemental de 
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la sant6. Ce n'est donc qu'en fin d'ann~e ou debut 85 que cette 6quipe 

participera A un stage de formation. 

Leur 6quipement (trousse d'urgence) sera achet6 par les villageols. 

2) Approvisionnement en intrants agricoles 

Apr~s la sant6, les villageois de Kokossay veulent rdsoudre leur 

problme d'approvisionnement, avant tout en intrants agricoles: 

semences sdlectionndes de mil HKP, de nidb6 TN 8863, fongicide, 

produits phytosanitaires, engrais. 

La demande des villageois n'a pas W approfondie. A la prochaine 

visite, i1 faudra donc determiner avec precision les surfaces A 

ensemencer et les quantitds de semences et de fongicide A fournir. 

3) MaraTchage 

Pour completer I'amdlioration de la production vivri~re escomptde 

des semences slectionnes, le village se propose de mettre en valeur 1 

ha de bas-fonI par des cultures de contre saison. Cette activit6 

demande de creuser et armer de buses deux puits de vingt metres de 

profondeur (soit 6 tonnes de ciment + la ferraille). 

Pour la rdalisation des puits, voir les autres villages. 

LOGA 

Le village de Loga vit dans les m~mes conditions que les trois 

prcedents; le moins peupl de tous, il semble aussi le plus d~muni en 

infrastructures. A part un puits ciment6, rien: ni 6cole, ni march6, ni 

dispensaire... Un atout important: les gens s'entendent bien. 

Les propositions des villageois de Loga recoupent celle des autres 

villages. 
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1) Semences s~lectionn~es 

Comme A Darey, lls veulent en prlorltd agir sur la production 

vivrlire en multiplIant et vulgarlsant des semences s6lectionn6es de mil 

HKP. 

Au cours de la visite du village, les surfaces et les quantlt6s n'ont 

pas W d6termin6es. En rendant compte aux villageois de ce plan de 

d6veloppement, il faudra recenser les personnes qui s'int6ressent A 

cette operation pour pr~voir les besoins en semences et fongicide. 

2) Equipe de sant6 villageoise 

Les besoins de sant6 suivent de pros les probl~mes de production 

agricole. II s'agit de former 2 secouristes et 2 matrones. La 

population est prate 6 cotiser jusqu', 25.000 francs pour 6quiper son 

personnel de sant6. 

Pour la mise en oeuvre, voir Kokossay. 

3) Ecole et centre dtalphab6tisation 

Les villageois souhaitent 6galement disposer d'une dcole sur place 

pour leurs enfants. Cette 6cole pourrait 6galement accueillir des cours 

du soir pour adultes. 

Avant de pouvoir r~pondre 6 cette demande, il faut fournir un 

certain nombre de renseignments suppl~mentaires: sur les effectifs 

scolai.es, les 6coles du voisinage. De toutes fa4ons, ils faut consulter 

l'inspection d~partementale de l'enseignement primaire pour connaitre les 

orientations de la politique scolaire dans le secteur. 

4) Puits pour l'eau potable 

Enfin, les villageois ont exprim6 des besoins concernant 

l'approvisionnement en eau potable. Mais cette queston demande une 

enqu~te plus pouss~e sur les ressources actuelles: un puits en ciment, 

deux forages en construction, plusieurs puits traditionnels. 
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SYNTHESE 

Chacun des quatre villages visitds de la cooperative de Darey a 

propos6 les r6ponses qu'ii jugeait appropri es A ses problidmes. 

Toutefois, 6tant donn6 la similitude des situations, des solutions 

peuvent 6galement Atre fournies, et de faion plus efficace, au niveau 

de la coop6rative. En particulier dans les domaines suivants: 

1) Approvisionnement 

II est avantageux et plus simple de grouper les commandes de tous 

les intdress6s; par ailleurs, la cr6ation d'un magasin/boutique pourra 

r~pondre aux besoins de toute la region. 

- pour Ilimm6diat, on recensera donc les besoins en semences
 

s61ectionn6es de mil HKP et en autres intrants agricoles.
 

- la demande de vivres PAM sera introduite par la cooperative
 

dans les meilleurs d~lais.
 

- le bureau de la coop6rative en collaboration avec les CVD
 

organisera la construction du magasin /boutique.
 

- un comit6 de gestion de la boutique sera constitu6.
 

- on fera l'inventaire des besoins en ciment et en ferraille pour la 

confection des buses des puits. 

2) Formation 

Les demandes de formation trouveront 6galement une meilleure 

r6ponse au niveau de la coopdrdtive ou m6me de la region. 

- les 6quipes de sant6 villageoises, constitu6es par chaque village 

int6ress6, seront form6es par le personnel du Centre M6dical de 

Ouallam dans le cadre gdn6ral de son programme de formation. 

- le g6rant choisi pour la boutique et un suppl6ant participeront 

aux stages de formation de l'arrondissement 6 la fin de I'ann6e 
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- des formations de courte dur~e regroupant plusieurs bureaux 

coop~ratifs et CVD r~pondront aux besoins de responsables des 

organisations villageoises. 

- des puisatiers seront form~s sur le tas dans chaque village (au 

moins deux par village) sous la responsabilit6 d'un ou deux sp~cialistes 

mis A la disposition de la cooperative. 

3) Construction des puits et maraichage 

La construction des puits se fera dans chaque village. Toutefois, 

l'assistance et la supervision couvriront simultandment tous les villages 

int~ress~s.
 

RESUME DES BESOINS 1 

Puits - 3 moules 6 buses 

- 38 tonnes de ciment 

- ferraille (6 determiner) 

Maralchage - graines potag~res 

- plants d'arbres fruitiers 

- produits phytosanitaires 

Ppinires - graines 

- produits phytosanitaires 

- 24.000 pots plastiques 

- petit outillage 

Les estimations indiqu~es ci-dessus pourront faire Ilobjet de 
rdajustements en cours de r6alisation. 
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Prod. viv. 	 - 3 tonnes semences mil HKP (?) 

- 300 sachets fongicide (?) 

- produits phytosanitaires 

Vivres PAM - 10 tonnes de c~r~ales 

PLANS VILLAGEOIS DE DEVELOPPEMENT:
 

TIENTIENGA FOULBE; TIENTIENGA RIMAIBE; SIANKORE BAMBARA
 

II convient de traiter ensemble les demandes des trois villages qui 

forment le complexe de Tientienga Foulbe; non seulement 6 cause de la 

proximit6 de villages dont on a parl6 plus haut, mais parce que ces 

demandes sont convergentes: ils veulent recevoir un appui pour mettre 

mieux en valeur, par la culture maraichdre et les vergers, le bas-fonds 

qui les unit et qu'ils exploitent d~j6. Viennent ensuite quelques autres 

demandes secondaires. 

1) Cultures maraich~res et vergers 

i s'agit d'une operation analogue 6 celle demand~e par la 

cooperative de Darey. On suivra donc les mmes procedures. 

a) Construction de 20 puits ciment~s de 1,40 mtatre de diam~tre et 

8 A 10 m~tres de profondeur. 

La r~partition sera la suivante: 

- Tientienga F. 12 puits pour 60 personnes exploitant 6 ha 

- Tientienga R. 6 " 30 3 ha 

- Siankore Bamb.: 2 " 8 1,5 ha 

Etant donn6 que les trois villages se partagent la vall~e, on fera 

particulirement attention aux probl~mes fonciers qui pourraient surgir 
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d'une appropriation de la terre A travers l'implantation d'infrastructures 

comme puits. 

Les travaux commenceront dds que possible et se feront en 

plusieurs tranches, en fonction des disponibilit~s en materiel (moules A 

buses) et du personnel qualifi6 (puisatier). 

b) Cl6tures 

Les cl6tures mdtalliques (barbel~s ou grillage) reviennent cher; de 

plus, elles ne prdsentent pas une parfaite garantie contre les animaux 

qui enfoncent facilement les grillages et se glissent entre les fils 

barbelds, enfin, elles ne rdsisteront pas A la crue d'hivernage. II faut 

donc discuter plus profonddment avec les villagec;s cette question de 

cl6ture et slinspirer de ce qui se fait dans la region. 

c) Approvisionnement en graines potag~res et plants fruitiers. 

Ces intrants seront vendus au comptant. Pour les plants, it serait 

avantageux de crder des p~pini~res et d? former quelqu'un A la 

technique de la greffe. 

Les villageois d~termineront eux-m~mes les quantitds pr~cises dont 

ils ont besoin. 

2) Piste rurale 

Les villageois voudraient dgalement sortir de leur enclavement. 

Deux operations pourraient y contribuer: 

- entretien de la piste Tientienga Foulbe-Makalondi par les 

villageois eux-m~mes. C'est un probl~me d'organisation pour 

affecter A chaque famille une parcelle de route. Reste 6 6tudier si 

on peut envisager une prime dlencouragement. 

- empierrement de la piste Tientienga Foulbe-Guelagjo selon les 

techniques et procedures utilis~es pour la premiere: les villageois 
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chargent la chauss~e de lat~rite qu'ils transportent avec leurs 

charrettes; ils revoivent une indemnit6 par mtre rdalis6. La travers6e 

de plusleurs korl lnond6 en salson des plules demandera de consulter le 

G6nie Rural pour cette op6ration. 

3) Puits villageois 6 Siankore Bambara 

Le village est coup6 de sa source pendant la saison des pluies. 11 

s'agit donc de construire une puits de 20 mtres pour l'approvisionne

ment du village. 

4) R~sum6 des moyens ncessaires 

Puits 	 - 2 ou 3 moules A buses 

- 25 tonnes de ciment 

- ferraile 

-- 2 ma~ons puisatiers 

Jardins 	 - graines potag~res 

- plants d'arbres fruitiers 

- petit outillage 6 commander aux artisans ruraux 

Piste- 500.000 F/km 

Carburant: A raison d'une visite par semaine (200 kms) et avec une 

consommation moyenne de 15 litres de gas-oil aux 100 kms, ce!a 

ferait environ 1.600 litres de gas-oil, ou 2.200 d'essence. 

OURO BARKE
 

1) Restaurer le puits villageois 

Equip~s d'un forage dont ils esp~raient la satisfaction facile de 

tous leurs besoins, les villageois ont abandonn6 leur puits creus6 par 

I'OFEDES. L'eau stagnante a pourri et n'est plus propre 6 la 

consommation. Malheureusement, le forage n'a pas tenu ses promesses; 
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son faible debit suffit difficilement 6 satisfaire les besoins de tous, 

bites et gens; ceci se traduit par de tongues files d'attente autour de 

la margelle. 

Le premier souci des villa, is d'Ouro Barke est donc de trouver 

une solution 6 I'abreuvage de leur nombreux cheptel. Pour 

ddcongestionner le forage, il s'agit de remettre en 6tat le puits 

abandonn6 et de I'6quiper d'un syst~me d'exhaure appropri6. Ceci se 

fera en deux 6tapes: 

a) Vidange et curage du puits 

II faudra Iouer une moto-pompe et recourir aux services d'un 

spdcialiste (voir OFEDES). Le tout avec la participation de la 

population. 

b) Installation des poulies d'exhaure 

La population coupera et installera les fourches qui recevront les 

poulies pour l'exhaure. Celles-ci seront fabriqudes par 'artisan 

du village. 

2) Amdliorer les techniques culturales 

Les villageois souhaitent ensuite qu'on les aide 6 mieux cultiver. 

Pour ce faire, ils demandent ceci: 

a) Approvisionnement en intrants agricoles 

- semences sdlectionndes + fongicide 

- engrais 

- pesticide 

Les besoins n'ont pas encore W d~terminds. Ce sera l'un des 

buts de la prochaine rencontre avec les villageois. 

b) 'Demonstrations culturales 

On formera 6 cette fin 3 paysans charges de faire des ddmonstra
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tions, en particulier, sur la densit6 des semis. Ces paysans seront 

6quilpts de traceurs. 

3) Former Partisan du village 

Le village souhaite encore que son artisan se perfectionne dans les 

techniques de forge pour mieux r~pondre aux besoins des gens aussi 

bien pour la fabrication du materiel traditionnel que pour I'entretien des 

6quipements plus modernes. 

On envisage de le faire participer au prochain stage de formation 

d'artisans ruraux 6 Makalondi. 

4) Am.nager le kori 

Plus que du maraTchage, les villageois voudraient faire du riz en 

fin de saison des pluies; ils peuvent disposer d'une importante surface 

inond(e qu'il s'agit seulement d'am~nager. Sans envisager d'6normes 

travaux on~reux, on pourrait proposer la construction de diguettes qui 

retiendraient l'eau pendant quelque temps. 

De toutes faions, cette op6ration demande de consulter le G6nie 

Rural qui a d'ailleurs effectu6 une 6tude du site if y a une quinzaine 

d'ann(es. 

5) R~sum6 des moyens 

Puits - location d'une moto-pompe 

- services 	d'un technicien 

Culture 	 - 3 traceurs 

- intrants agricoles (semences s~lectionn~es, fongicide, 

produits phytosanitaires) 

Artisan - frais de formation: 1.000 F/j pendant 5 semaines 

Carburant: il s'agit du m.me itin~raire que pour Tientienga Foulbe donc 

du m~me carburant. 
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SYNTHESE 

La coop6rative devra coordonner un certain nombres de d6marches 

pour mener 6 blen les actlvItds de chaque village. 

1) Approvisionnement 

C'est la charge de la cooperative d'assurer l'approvisionnement des 

GM qui dependent d'elle. 

On recensera donc les besoins en semences s~lectionn~es, 

fongicide, graines potag~res, plants fruitiers, produits phytosanitaires, 

ainsi qu'en mat6riel agricole. 

A partir de la cooperative, le village de Ouro Barke pourra 

s'approvisionner en produits de premi~r- ncessit6 qu'il pourrait stocker 

dans un petit b~timent construit par les villageois. Ceci reldve de 

I'organisation interne du village. 

2) Puits 

Chaque village r~alisera son programme de puits. Toutefois, 

Iapprovisionnement et la supervision se feront simultandment pour tous 

les villages. 

3) Piste 

La piste est 6minemment I'affaire de tous. Le bureau de la 

coop6rative n,gociera donc avec les CVD la participation de chaque 

village en lui attribuant une portion 6 entretenir ou 6 r~aliser. 
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RESUME DES BESOINS (6ventuellement rdvisables) 

Pults 	 - 2 ou 3 moules A buses 

- 25 tonnes de clment 

- ferraille 

- 2 macons puisatlers 

- location d'une moto-pompe 

- services 	d'un sp6cialiste 

Maraichage 	 - graines potag.res 

- plants d'arbr.es fru-tiers 

- petit outillage , commander aux artisans ruraux. 

Cultures 	 - 3 traceurs 

- intrants agricoles (semences s~lectionn~es, fongicide, 

produits phytosanitaires) 

Artisan - frais de formation: 40.000 F 

Piste - 500.000 F/kilom~tre 

Carburant - 1.600 litres de gas-oil ou 2.000 litres d'essence. 
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ANNEXE III
 

PROCEDURE DE LANCEMENT ET DE SUIV DES PETITS PROJETS VILLAGEOIS 

(Phase I) 

1. 	 Assemble Gn~rale du GM 

Petits projets et leurs besoins dlencadrement et de financement
 

sont proposes par les villageols.
 

2. 	 Conseil d'Administration du GM 

Etude pr~liminaire des propositions avec l'aide du PPN et des 

services techniques. Approbation du CVD. 

3. 	 Conseil d'Administration de Coop 

Exposition des propo'sitions choisies car les GM aux membres du 

Conseil qui seront charg6s d'en 61aborer des do.ssiers-plan de 

financement et d'ex~cution avec I'aide des agents de l'ext~rieur 

(PPN, services techniques). Envoi de la liste des dossiers au 

Comit6 de Gestion du FDR (Niamey). 

4. 	 Comit6 de Gestion du Fonds 

Etude les dossiers-plan des petits projets de chaque Coop. 

Envoi des dossiers au COTEAR de l'arrondissement appropri6. 

5. 	 Comit6 Technique d'Arrondissement 

Le coordonnateur des services techniques fait 6tudier les 

dossiers-plan par les cadres techniques appropri~s. Les 

modifications n~cessaires sont faites. Des engagements sont 
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donn~s pour procurer l'encadrement appropri6 aux villageois. 

Approbation du Sous-pr~fet et du CSRD. 

6. 	 Comit6 de Gestion du Fonds 

Etablit un contrat entre les membres du GM villageois, les cadres 

des services techniques, et les agents du PPN. Charge le 

Conseil d'Administration de la Coop de la responsabilit6 de tous les 

credits accord~s aux GM. D~bloque les credits n~cessaires pour 

financer tous les petits projets dans chaque Coop (par tranches). 

Un compte-cheque est cri 6 la CNCA 6 la disposition de la Coop 

(co-signataires, C de G et Coop), 

7. 	 Villages 

Le d~roulement des activit~s sur le terrain sera contr61 

6troitement par les agents du PPN (et d'autres projets, tel 'APA) 

et des services techniques. Toute irr~gularit6 de d~pense ou de 

comportement provoquera une investigation, et le cas 6ch~ant, 

l'arr~t du projet en cours. L'6valuation de chaque projet-pilote 

sera faite par les repr~sentants du Comit6 de Gestion. 
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ANNEXE IV
 

LE PLAN COMMERCIAL
 

Introduction 

Afin que puissent s'6valuer les propositions de financement dans le 

cadre du Fonds de D~velopperent Rural (DRP,) un plan commercial (ou 

6conomique) doit stre prdpar6 pour chaque petit projet villageois. Ce 

plan sera la pice-cIl du dossier-plan du projet, qui devra inclure, en 

plus, les engagements rdciproques des vilageois, des agents des 

services techniques, et des agents du PPN (Projet Productivit6 

Niamey). 

Le FDR du Ddpartement de Niamey vise la stimulation de petites 

activitds 6conomiques ou commerciales dont les revenus pourront Atre 

assez importants pour couvrir tous les frais directs et fixes (y compris 

I'amortissement du capital physique) et pour rembourser les pr ts de 

ddmarrage (plus l'intdrt). D'autres projets envisage des programmes 

mixtes de subventions et de pr.ts (voir Annexe I), et semblent se 

soucier peu de Ia rentabilit6 6conomique de leurs sous-projets. L.a 

distinction entre petits projets "&conomiques," "socio-dconomiques," et 

1sociaux" est souvent faite, sans pour autant que les critdres exacts 

des diffdrences soient ddfinis. Toujours est-il que le FDR doit 

distinguer les propositions rentables de celles, jusqu-ici prdpond6

rantes, qui visent un renforcement de I'infrastructure sociale, tels que 

des pistes, des ponts, des bois de village, de_ diguettes, des entrepbts 

villageois, des puits, et la stabilisations des dunes. 

L'exclusion des projets sociaux et certains projets "socio-dconomi

ques" du programme du FDR de Niamey ne nie en aucune mani6re leur 

131
 



importance. La qualit6 de la vie des populations rurales en depend en 

grande mesure. Seulement, ils ne peuvent produire directement les 

capitaux de r~investisssement n6cessalres pour l'allmentation d'un 

processus continu de ddveloppement rural. Cependant, dans la mesure 

ou des charges d'utilisation coi des loyers peuvent gdn~rer un revenu 

suffisant pour rembourser les pr~ts de d~marrage, certains projets 

d'ordre socio-6conomique pourraient bdndficier d'un financement dans le 

cadre du FDR. 

Le Plan Commercial 

Le plan commercial d'un petit projet dolt rester simple. En plus 

de la description du capital de base ndcessaire pour mettre en marche 

l'entreprise, le plan doit comporter le suivant: (1) une description 

ddtaillde du produit (ou service) de I'entreprise; (2) une description du 

personnel requis pour la main d'oeuvre et pour la gestion; (3) le calcul 

du prix de vente du produit (ou du service), y compris son prix de 

revient; (4) une description du processus de production, y compris le 

calcul des frais fixes y adhdrant (loyer, salaires, taxes, etc.), et celui 

du seuil de rentabilit6 du volume de production; (5) la promotion du 

produit (ou service) que les entrepreneurs comptent faire pour vendre 

(processus de marketing amdlior6). 

Le plan commercial suggdr6 ici peut Atre enseign6 facilement aux 

nouveaux entrepreneurs. II comporte cinq rubriques, toutes com

mencant par un "P": Produit, Personnel, Prix, Production, Promotion. 

Deux calculs mdritent une attention accrue, puisqu'ils sont souvent 

n6gligds dans le lancement de petites activit~s commerciales: le 

132
 



calcul du prix de revient du produit et le caicul du seuil de rentabilit6 

dans la production. 

Le calcul du prix de revient par prodult demandera l'analyse des 

coOts directs (y compris la main d'oeuvre) et des coots indirects 

(procurement du materiel, frais de transport, etc.) par article. La 

marge de b~n~fice pourra donc s'ajouter au prix de revient et devra 

8tre assez 6lev~e pour pouvoir rembourser le pr~t de d.6marrage et pour 

d~gager un fonds d'expansion de I'entreprise, en plus cu paiement des 

frais fixes (salaires des entrepreneurs, loyers, amortissement du 

materiel, et frais d'entretien de l'6quipement et materiel de base). 

Le seuil de rentabilitL de la production peut donc se calculer sur 

la base des frais fixes pour une p~riode d'terminee divis~s par Ia 

marge brute par article du produit (ou par mesure de quantit6 fixe, 

p. ex., litres, kilos, etc.). La marge brute est 6gale au revenu par 

article (prix de vente) moins les coots directs et indirects pour 

l'article, La marge brute (marge de b~n~fice) par article est donc 

importante et est conditionne par (el Londitionne) le volume de 

production. Cependant le volume des produits arrivant sur les marches 

locaux peut avoir une influence sur le prix, le limitant 6 un niveau en 

dessous du prix de revient pour un volume de production donne. Ceci 

pourrait tr~s bien 8tre le cas dans les petits marches r~gionaux du 

Niger, comme, par example, pour les cultures de contre-saison. 
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