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RESUME
 

Ecrit pour l'USAID/Niger, 
sous les auspices du Projet d'analyse de la
 
politique agricole, 
dtape II (APAP II), ce rapport prdsente une approche

th~orique A la conception de systemes pour suivre l'impact des r~formes de 
politiques dconomiques. Ii applique ensuite 
cette approche A l'6valuation de
 
l'impact de deux reformes de politiques 6conomiques: le Programme de subvention 
au ddveloppement du secteur agricole (SDSA) et le Programme de r~forme de la
politique economique au Niger (PRPEN). L'auteur cerne un certain nombre de 
questions dont il faut tenir compte au moment de 
mettre en place des reformes
 
de politiques economiques. D'abord, il est important de specifier l'objectif

du suivi de i'impact car les systm:s vont varier selon le but auquel ils se 
destirient. Peut-tre l'aspect le plus difficile consiste A faire un rapproche
ment de causal1ite entre des actions de politiques specifiques et des resultats
 
mesurables specifiques. Enfin, il faut savoir que des compromis devront &tre 
faits entre 1'etendue d'un s ysteine de suivi et cocit.son Ainsi, il faudra 
prendre des d6cisions sur le nombre de variables que 1'on va suivre, leur 
couverture et la frequence des coLlectes ,, donn.es. 

Ce rapport traite de l'approche conceptuelle reliant La structure des 
secteurs influencus par les reformes et les resultats 6conomiques. Trois 
dimensions importantes pour le Niger sont decrites et mises en rapport avec les 
conditions structurelles de l'economie nig~rienne. 11 s'agit du niveau de vie 
en zones rurales, de la repartition des revenus et de la perennite. L'approche
 
est appliquee ?.trois champs de reformnes des politiques economiques au Niger pour

illustrer comment 1'utiliser pour concevoir les systemes de suivi. Par la suite,

le rapport se penche sur des aspects pratiquL..: ti6s A la conception, au 
fonctionnement et l'entretien du systbmne de suivi et des recommandations sont 
faites en vue de mettre en place un tel syst6me.
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UN SYSTEME DE SUIVI POUR LA REFORME DES
 
POLITIQUES ECONOMIQUES AU NIGER
 

E. Wesley F. Peterson
 

SOMMAIRE
 

L'objectif de ce 
rapport est de d6velopper une approche conceptuelle qui

facilitera la cr~atiotn d'un systeme de suivi des effets des reformes des 
poliuiques 6cononiques et de l'appliquer au problbme de l'6valuation des impacts 
des programmes de Subvention au d~veloppement du secteir agricole (SDSA) et de 
R6forme de la politique 6conomique au Niger (PRPEN), les deux appuyes par l'USAID 
au Niger. La premiere partie de ce rapport porte sur plusieurs questions
conceptuelles relatives A l'e1aboration des syscEmes de suivi. Ensuite, une
 
approche conceptuelle au dessein d'un syst~me de suivi est pr~sente et appliqud
 
au cas precis du SDSA ec du PRPEN. La derni~re partie du rapport presente les
 
conclusions et les recommandations.
 

LE PROBLEME DU SUIVI
 

Une premiere question difficile pour l'dlaboration d'un systeme de suivi 
concerne 12s raisons pour lesquelles cet effort est montd. Plusieurs groupes
de i.cideurs peuvcnt s'interesser A ce genre d'exercice, notamment des 
representants du Gouvernement du Niger, de I'USAID au Niger et de I'USAID I 
Washington. Ces gro.pes r,t des besoins d'informations differents et emploient 
ces dernieres a des fins diverses. I est necessaire de preciser le but exact 
du systeme de stiVi car ce but influencera la nature des donn~es dont on a 
besoin. Pour le pr6sent rapport, on considbre que l'objectif du systeme de suivi 
est de fournir aux responsables nigeriens et americaL.is des donnees qui peuvent 
6tre utilisdes pour amliorer l'efficacitd des r~formes et pour les r~orienter, 
si besoin est. 11 est egalement reconnu que les responsables de l'USAID, surtout 
ceux de WashLngton, ont besoin de chiffres pour convaincre le Congr~s des Etats-
Unis de 1'efficacit6 des programmes financ~s par le Gouvernement amdricain.
 

Le probleme le plus difficile h r~soudre est d'6tablir des liens clairs 
entre one r6forme dorine et un changement sp~cifique au niveau d'une variable 
mesure. Une reforme portant sur la lib~ralisation de la commercialisation 
cereali~re aurait pour effet eventuel une augmentation des prix requs par les
 
producteurs de c~reales. Pourtant, ce prix est influenc6 par beaucoup de choses 
et il est presque impossible de demler routes ces influences pour arriver A la 
conclusion que Ia reforme a abouti A tel ou tel effet sur le prix des cdr6ales. 
En effet, une recolte particulierement abondante pourrait provoquer Line chute 
des prix malgr6 l'influence positive de la reforme. Trois sortes de probl~mes 
Ie font sentir en rattachant des effets A une cause donnee. D'abord la logique
6conomique et les hypotheses sur le comportement des agents peuvent 6tre fausses 
de fagon que les r6sultats anticip~s ne soient pas realis~s. Deuxihmement, les
 
causes 
d'un effet donne sont confondues, les changements d'une variable mesur~e
 
dtant le r~sultat de plusieurs causes, y compris, eventuellement, la rdforme. 
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Ii est souvent impossible de prdvoir ce qui se serait pass6 si tel ou tel 
6vdnement n'avait pas eu lieu. Finalement, il y a la question du temps. Souvent 
le ddlai entre l'observation 
d'un effet et le moment quand l'action qui a
 
declenche cet effet a dte prise n'est pas connu. 
Parfois, les consequences d'une
 
r~forme ne 
seront visibles qu'apres une periode assez longue. Aucun systeme de 
suivi ne peut surmonter toutes ces difficultds. Cependant, il est possible qu'un
systeme puisse &tre mont6 qui permettra des constatationr plausibles s.r 
l'influence cd'une reforme sur la performance d'un secteur 6-conomique.
 

Finalement, il y a plusieurs problhmes relatifs 
au choix d'indicateurs A
 
suivre ainsi que des consid~rations pratiques concernant l'operation et le 
maintien du systme. Les decisions prises sur ces questions dcpendent des 
ressources disponibles et des objectifs pr6cis du suivi. 

L'ELABORATION D'UN SYSTEME 
DE SUIVI PORTANT SUR LA REFORME DES PuLITIOUES
 
AGRICOLES AU NIGER
 

Cette partie cl rapport comprend tine esquisse d'une approche conceptuelle
A l'e1aboration des svstemes de suivi et un essai d'application de cette approche
au:X reforMes nigeriennes. L'approche conceptuelle est basee sur le fait que la 
structure e l'organisarion d'un secteur sont les facteurs qui determinent la 
performance economique de ce secteur. La performance d'un systeme 6conoinique 
se mesure en considdrant l'6volution de trois dimensions, A savoir le standard 
de vie ou, c qul[ sera plus facile a mesurer, le nive.-u moven des revenus,
ldgaiie oiu l'indgalitd dans la repartition de ces revenus, e la protection
de 1'environnement. Les poitiques 6conomiques ou agricoles font partie de la 
structure du secteur. Comme c'est la structure qui ddtermine la performance, 
un changeinent ou rdforme des politiques implique des changements de performance.
En effet, la raison pour laquelle on change les poliriques est que l'on veut 
amliorer la performance du systeme. Pour decouvrir les indicateurs de l'impact
des rdformes de politiques sur la situation economique, i. est necessaire de 
comnprendre i'organisation du secteur vis6 et d'6valuer d'une maniire precise les
 
liens entre les caracteristiques 
 principales de ce secteur et sa performance. 

Un suivi efficace devrait se faire au niveau des variables qui . !ntrent 
dans le calcul des differentes dimensions de performances. Plur6t que d'essayer
de mesurer le niveau de revenus ruraux, qui sont influencds par Lin ensemble 
complique de facteurs divers, il est preferable de s'attaquer A des indicateurs, 
tels quo les prix et les quantits, qui r ntrent directement dans le calcul des 
revenus. En principe, les variables identifi6es par ce processus seraient lies 
d'une maniere Logique et aux effets anticipds des rdformes et aux trois 
dimEnsions de performance. Malheureusement, mneme en utilisant cette approche, 
on ne Va pas pouvoir arriver a,des variables qui constituent le seul et unique
lien entre Line reforme et la performance economique. Les prix, par exemple,
varieront en fonction de toutes sortes d'6venements et non pas seulement en 
fonction des changements de politique. II est, donc, essentiel qUe d'autres 
informations soient collectees et utilisees pour etablir le contexte des 
changements observes. Ce contexte servira au developpement d'explications plus 
exactes de l'6volution des variables d'intdrdt.
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Cette approche nous 
permet de ddgager un ensemble d'indicateurs pour la

rWforme des politiques portant sur les march6s d'intrants, le marche crdalier,
 
et le commerce avec le Nigeria. 
 Dans les parties suivantes du rapport une
 
description de la structure de chaque secteur est 
faite, les rformes et les
 
effets attendus de ces rdformes sont ddcrits cc 
un ensemble de variables ayant
 
un rapport avec les crois dimensions de la performance est ddvelopp6. Ces 6tudes
 
sommaires sont destinees a l'illustration de l'emploi de l'approche conceptuelle
 
et non pas AiI'.laboration ddfinitive du systeme de suivi. 
 Elles sont rdsumdes
 
ci-apres.
 

La premidre rdforme des politiques agricoles porte sur 
Les marches
 
d'intrants, v compris ceux de l'engrais, des pesticides, des outils agricoles
 
et des semences. La plupart des cultivateurs nigdriens n'utilisent que quelques

outils de fabrication artisanale, des semences rdservdes de la rdcolte prdcddente
 
et lour propre main-d'oeuvre dans la production agricole. 
Ils sont, en gendral,

moins d6pendants des marci~s nondti.ses que leurs homologues ailleurs dans le 
maode . L' intrat: ache le p lus important est, sans doute, I engrais. Cet
intrant est distribue par des entreprises priv~es et publiques. Avant la reforme 
des poli t iques, une entreprise de I 'Etat, la Centrale de 1'approvis ionnement 
(CA) , joua it un r6l important darts la distribution des inurants agricoles. 11 
v a 6galement un r6seau de commerqants privds qui vendent surtout I'engrais. 

Ia r~forme de ce secteur vise les subventions aux prix des intrants 
pratiques par la CA. En principe, la reforme devait concribuer j une reduction 
du deficit budg6ta-ire a cause de I'1imination des subventions. En plus, .. 
esperain que davanwage dengrais serait disponible A la suite des reformes et
 
que les activites des entreprises des secteurs prive et cooperarif seraient
 
e out ra ee s.
 

Ces donnees de base nous permettent de ddgager les liens entre les effets 
escompt6s et les rois dimensions de performance notees ci-haut. 11 y a deux 
sources de reventis dans les ::ones rurales, a production agricole et Les 
activitds economilues non-agricoles. L'elimination des subventions sur I'engrais
devait avoir un impact sur Les prix et 
Les quancites utilisees de cet intrant 
et ces variables rentrent directement dans le calcul des revenus nets des 
paysans. Par exemple, une augmentation du prix suivi d',.we diminution de 
I'emploi d'engrais indique tine chute des revenus tandis qu'u,,e augmentation du

prix avec une argumentation de la demande des engrais suggere que Les producteurs
trouvent un int0r&t 6conomique A utiliser plus d'engrais bien q 'a des prix
superieurs, donc, que leurs revenus ont augmente. Ainsi, Les prix et les 
quantitds demandees sont deux variables imporwantes A suivre. 

Quant aux revenus non-agricoles, la rdforme est censee scimuler les 
entreprises privees et cooperatives A augmenter leurs activites sur les marches
 
d'incrancs. Si cet effet se 
realise, Ll y aurait davantage d'emplois aupres de
 
ces entreprises et, donc, une augmentation des revenus provenant des activit6s
 
non-agricoles. 
 Pour 6valuer cette hypothdse, il serait necessaire de recenser 
le nombre d'entreprises privces, cooperatives et publiques afin de constater des 
changements dans 
la part du marche servie par les differentes sortes d'entre
prise. Une :iugmentation des parts des entreprises privees et cooperatives est
 
une indication que ces 
dernidres sont en expansion et, par consequent, que le
 
nombre d'emplois non-agricoles a augment6.
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Les deux autresY'dimensions 'de performance sont la repartition des revenus 
q£0 praote ronaelenvironnement. march6s 


,pou deffets sur ces dimnensions. Cependant, ii peun y avoir des cas precis ou
 
1'~imipact,, de,-la r~dforme,, infllue'sur- certaie praiques -culturales, dans les,

- d~"v~rim~tresirrigues,-par exe'fnle,-quiiauraientun effet ii6faste u1enioe
p-rtoicci ,' le sys tnid de~suivi.,doit rassemblerdes donndes s
 

ricliersde-1iar4 forme -ainisi quo ce±.iesantn rapr vc de
 

et mteide Lareorme de s des intrants aura 

fspi 

march,,. lsq ntitds demanddes et.les parts' rielativesdes diffdrentes sortes
 
d'eerise es; marches. 'it s .- Avec des informtions comiplmnntaires
 
sur.,a conj.oncture dcoromi e t le contexte g n6ral dans lequel les march6s
 
eyo1ent- les donnees 
indiquees ci-avant devraient permettre des conclusions 
assez bien fondees sur l'iimpact de la 'reorme- sur les marches d'intrants. En , 
plus le systeme de suivi devrait constater periodiquelment la situation du budget 
de l'Etat .nigerien ainsi que les comptes de la CA afin de mesurer l'effet de la 
e rforme dficit bUdgtaire. asur le 


La deuximo. reforme de'politiques.concerne les marchds cdr~aliers et plus
 
particul..rement le march du mil. 
 -A peu pres 76%du mi. produitau Niger est
 
destind A. l'auto-consommation. -Ainsi, un. quart" seulement -de la production
 
nationale du mil est commercialisd, - Le mil commercialis6 est achetd par des
 
consommateurs urbains et des families rurales dont la production des denrdes est
 
insuffisante. Environ un tiers des m6nages ruraux ach&tent une partie importante 
de leur consommation.' Les cereales sont commercialises par unnombre important
 
d'entreprises privdes. En plus, une entreprise-de l'Etat, l'Office des prod u i'
 
vivriers du Niger (OPVN) .effectuait fcertaines opdrations sur les marchs
 
cr6aliers. Par exemple, l'OPVN essayait de soutenir les prix de vente du mil
 
avec des campagnes d'achat A"prix1fixes. Ces efforts ne furent jamais couros
.
 
de grand succs, la plupart des cr'ales commercialisdes passant par des marh~s
 
parall&les oiles prix varient cons"Iderablement d'une r6gion A une autreiet au
 
cours de. 1 anndo. 


- -

La rdforme de ses marchds est axde sur des changements dans le fonction
nement do l'OPVN et sur une lib~ralisation g6n~rale des, marclV'y'- L'OPVN 
 a
 
modifie sa faqon d'acheter les cerdales remplriqant le systme,ancien d'achat A
 
des prix uniformes avec un syst6me d'appel d'offres, Ce changement devait

*,rdduire les d~penses de l'OPVN et encourager la concurrence des commerants 
privds sur les marchds cdrdaliers. D'autres changements portent sur la crdation 
de stocks viliageois do s~curit6 geres par les coop6ratives et la dissemination ,; 
des informations courantes sur les prix observds sur les difffrents marchds
 
locaux. En gros, la rdforme vise l'assouplissement des opdrations de l'OPVN et
 
une lib.ralisation des marchds cdrdaliers. .
 

Le syst~me de suivi dolt, donc, permettre aux responsables de reconnaitr e
 

l 'effet de la rdforme sur i'OPVN et l'6tac des marches cdrdaliers. L'impact sur
 
l'OPVN est Ifacile de.constater., En ce qui concerne les marc-. s c6rdaliers, par
 
contre, un syst~me assez compliqu6 de suivi doit 6tre envis'agi. -a libdralisa
tion des march6s devrait promouvoir la concurrence et aboutir A une rduction
 
des marges de commercialisation ' u bndfice des producteurs et des -consommateurs,
 
En plus, certaines mesures prises dans le contexte de la rdforme sont censdes
 
mod6ror les variations saisonni&res des prix. Ces effets sur les prix auront
 
Sune influence directe. sur Ios revenus. dos m6nages. Pour los suivre, il est
 
ndcessaire do rassembler: des donnees sur los prix A la consommation et A la .<:~: 
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production pour permetcre le calcul des marges de commercialisation. L'6volution
 
de ces marges est une indication de l'efficacite de la r6forme au niveau des
 
revenus agricoles.
 

En plus, il serait utile de suivre les quantites commercialisdes par les
 
manages ruraux. Si les producteurs commercialisen- davantage de mil des prix

supdrieurs, il est certain que 
leurs revenus ont augmente. Con n pour les 
marches d' [Lntrants un recensement des entreprises actives sur les marches de 
cereales et une reconnaissance de l'evolution du nombre et de la taille de ces 
encreprises permeutront des conclusions approximatives sur l'emploi non-agricole 
dans les zones rurales. 

La lib6ralisauion des marches cdrdaliers 
peut influencer la repartition

des revenus. Par enemple, Les menages ruraux qui sont obtiges d'acheter une
 
part importante de leur consommation cdreali~re verront une diminution de leurs 
revenus reels. 11 est don essentiel que le syst~me de suivi comprenne la 
collecte do dotnos sur la situation economique de ces familles. Les effets de 
cos rWfo rmes so" I environnement ne seront qu' indirects et il n'est pas
necessair' de suiv-e des variables avant un rapport avec cewte dinension de 
perftormance. A I les variables pritncipales A suivre sont les prix reels du 

il a (ILi .* Crent- si'.'e ittx daus La chaine de commercialisation, les marges de 
commercialisatiw Les quantites oeotercalisdes, I'etat des entreprises de 
commercial isation, cc des changements des revenus rdels des plus dcmunis, ainsi 
que des donnees reLatives au budget et aux opdrations de IPOPVN et le nombre de 
stocks viLlageois de cdrdales. 

Le troisLeme ,oet du SDSA, la promotion du commerce 
agro-pastoral avec 
les pays frontalie'" dU Niger a 6td repris par le PRPEN. L'aspect le plus 
important de cet-e reforme est 1 assouplissement des barrieres officielles au
 
commerce avec le Nigeria. Les produits exportds vers ce pays comprennent surtoL':
 
le nidhb ot le btail. Le marche nigdrian est tr~s grand par rapport 
 aUx 
exportations d Niger, ce qui veut dire qu'une croirsance des ventes aux
 
importateurs nii'erians 
 n' entrainera pan une chute des prix A l'exportation. Un 
r6seau de conmerqants prtves effectuent des echanges de produits agro-pastoraux, 
la plupart evitant ls contr6les douaniers autant que possible. L'exportation
officielle est trs compliquee A cause des exigences administratives (licenses, 
patontes, etc.) qui sont lourdes et codteuses. Les commergants qui traitent de 
grandes quantntis out souvent intdrdt A observer les formalitds et A passer par
los aostes do douanos . Les petits commergants, par contre, trouvenc, en gdneral, 
qo 'II est moins coCteux de courir le risque associ avec les exportations 
il16gales que de payer les f uis d'exportation par des votes officielles. On 
estime que 90, do bitail vendu au Nigdria travet:e Ia fronti.re clandestinement. 

La reforme des politiques de commerce international vise justement ce 
systeme encombrant afin de prmo,ovoi: les echanges avec des pays voisins. Le, 
resultats escomptes sont la croissance de ce commerce, ce qui contribuera A une 
amelioration de la balance commerciale, et la reduc In des cobts relatifs A 
I exportation, ce qut devrait entrainer des prix plus avantageux aux producteurs.
Ainsi, l'impact de la rdforme devrait se faire sentir au niveau des revenus 
ruraux par le btais des prix do nidb et du bdtail. Le probleme pour le syst~me 
de suivi est d'etablir Le lien entre des prix observes sur les marches nig6riens 
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et les prix auxquels sont vendus les produits agro-pastoraux au Nig4ria. II
 
serait instructif de suivre les prix des deux c6tes de la frontiere si possible.
 

Une autre variable directement lie A la reforme et aux revenus des paysans 
est le volume du commerce officiel. Si la part officielle du commerce avec les 
pays voisins augmente, on pourrait en conclure que les coCits de commercialisation 
ont diminue. Ainsi, le volume total du commerce agro-pastoral et la part qui 
passe par 
Les voles officielles seraient des indicateurs utiles do l'impact de
 
la rdforme. Malheuirousement, il est presque impossible de connaitre 
le volume
 
total du commerce bien que Les quantites exportdes officiellement soient faciles 
A d-couvrir. Par contre, L'importance des lots exportds par les voles 
officielles peut Atre recueillie. Si la taille moyenno des lots exportes
dimiie, ii est probable que davantage de petits commerqants ont choisi 
d'efeicctuer des ?:.portations 1egales ce qui peut 6tre interprete comme une 
indication d'une diminution gendrale des coits des transactions. 

C7- t' roctrforme ,aura peu d'effets sur la rdpartition des revenus et 
I'environnemen. I est vrai que l'offectif du cheptel peut avoir un impact 
sur I ronneunc, -env.t cot effectif serait dventuellement influence par la 
croissance du commerce avec lu Noigeria. L'effectif des animau:.: est d suivre 
dates e cradr Wauciii try progr,:mmes du SDSA. Les indicateurs Ies plus importants 
pour le suivi de cut Lu reforme compronnent, donc, les prix du nidb6 et du bdtail 
sur des miarch6s niL eriens ct, si possible, des marches nigdrians, les quantitds 
exportes at W:i movenne des lots expedies.la ille 

Le sys tdme do sui,.'i d6crit ci-haut nest qu'une illustration. Des dtudes 
plus (cidillees do c'es trois refomnos de politiquos -ont ndcessaires pour
1'6lahc.at ion dcfinitive du s's tdmne de suivi. En plus, il est recommandd quv
des ttudes semblables soient effectudes pour les autres volets du SDSA, A savoir 
les programmes de semences, du credit rural et de 
I'environnement.
 

Six recommnndations pratiques pour I'elaboration definitive do systbme de 
suivi sont: 

I. Tous Les documents et les etudes portant sur la structure des marches 
nigdriens devraient Ktre rassembles et posds dans la salle de documenta
tion. Ii existo heaucoup d' informations sur le systeme economique du Niger 
et ces informatrions peuvent &tre utilisees pour developper des descriptions 
compldtes des secteurs vises par les r6formes. Les donneos contenues dans 
ces documents soont tjcessaires auss 'i I'6aboration des conditions do 
base du -vsteme de soivi. Sans tablir les conditions du (tepart, il serait 
impossible d mesurer les progres. 

2 Le personnel do la Mission USAID au Niger devrait tre charge de 
I'Vlaboration, do I'operation et du maintien du systeme de suivi. Si 
.'approche conceptuelle sugger6e dans ce rapport parait utile, des 
sommaires 
Acriks do tout ce qui est connu sur les secteurs vises par les
 
reformes devraient etre entames aussit6t quo possible.
 

3. Un module peut Atre montO sur ordirateur pour permettre la collecte 
et le suivi des donnees statistiques identifides au cours des recherches 
sur le systbme de suivi. 
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4. Un inventaire complet des donndes ccllect~es par les diff6rents
 
services statistiques doit &tre dtabli afin d'6viter de monter un syscme
 
de collecte de variables d6jA disponibles ailleurs.
 

5. Selon l'6tendue du systme de suivi envisage, l'USAID devrait
 
consid~rer La possibilit6 d'embaucher un sp~cialiste pour s'occuper
 
exclusivement du suivi. 

6. Des etudes plus appcofondies sont essentielles a la bonne marche du 
systbme et les assistants techniques, ainsi que d'autres chercheurs, 
devraient continuer de les faire. Ii est important que ces 6tudes soient 
gard~es dans des locaux accessibles A ceux qui s'y intdressent. 
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RESUME ANALYTIQUE
 

L'objet de cc rapport est de presenter une approche th6orique A la 
conception de systemes visant A suivre l'impact des rdformes de politiques 
economiques en d'appliquer cette approche A I'evaluation de l'impact des 
Programmes de subvention au dveloppement l secreur agricole (SDSA) et de 
r'fc'me do la politique economique au Niger (PRPEN). La premiere partie du 
rapprt traite de plusieurs aspects Ch6oriques de l'dvaluation de l'impact. La 
deuxime partie du rapport presente un cadre theorique pour la conception des 
systemes do suivi et l'application au SDSA et au PRPEN. La partie finale du 
rapport couprend Les rewarques de conclusions et les recommandations. 

Aspects wheoriques dIe 1'evaluation de l'impact 

Le premier eiisembLe de questions en ce domaine concerne 1'objectif de 
I'4valuation. 11 y a plusieurs publics possibles et plusieurs fins auxquelles 
peuvent servir Ws informations, ii est important de specifier l'objectif precis
de I'6vaLuation de l' impact, car cut objectif influence les types d' informations
 
nocessai res et- part ant, Ia conception du svsteime lui-m6me. Ce rapport part de
 
I'hypoth&se 
que 1 'objctif do 1'valuation est de degager des informations utiles 
pour los dcideurs ui cherchnet a reriforcer 1'efficacito des rc: formes des 
politiques oconum1.i ues ot pour Les esponsables de 1'AID/Washington pour etayer 
leurs negaociatio, ''ec I.e Congrb s. 

La plus grcind difficult6 est d'rahlir des liens clairs entre des actions 
de politiLues sp ci fiqucs eL des r6sultats mesurables sp6cifiques. Toute 
variable besa k'a va probablement Atre influencee par- un grand hombre de 
factours dont la torme 'en est qu'un. Trois champs de problmes sont :ernds 
ici ia fiabilii do la logique et des hypotheses economiques reliant Ia rdforme 
h ertains rsltat-s: 1'existence de situations extrinseques et conditionnelles; 
le laps de temps ontre uno cause at ses effets. Aucun svst{me de suivi ne peut
resoudre tous cos problemes, mai.s on peut concevoir une approche qui permette 
des constatatiois plausibles sur Les effets des rWformes. 

Le dernier onsembIe de questions concerne le choix de variables devant tre 
suivies ot les aspects prariques lis A la conception, au fonctionncient et A 
Ia imiaintenailce (u s',s tme de suivi. 

Concevoir des svst&mes pour suivre I' impact des r6formes des politigues agricoles 
au Ni er 

La premiere partie de cette section du se consacrerapport A l'daboration 
d'un cadre gdndral pour la conception de systemes permettant de suivre les 
impacts des reformes. Le cadre part du principe que I organisation du secteur 
ditermine son tonctionnement, tel qu'en wemoignent Les niveaux de vie, les 
Ln6galit&s de r.venu et Ia pr6servation de 1'environnement. Les politiques 
gou'.'e rneme i t a o ontrent dans I'organisation d'un secteur. Lorsqu' elies 
changent, le fonctionnement du secteur peut, lui aussi, changer. Comprendre la 
structure d'un secteur et evaluer r6alistement la manidre dont les (livers aspects 
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organisationne s in uencentles rsultas est capita o 
 identifier de....
 
.variables reliant les -reformes aux 
reutt cooius
 

Sesevatde cee a rcel rapr'ndqeq e esuivi devraic se. 
concentrer sur..les varibe qui4 d6tenminent' les ;resultats. PlA -que de 
chercher.Ai' esurer es revenus .orauxpour6fi~if le niveaux de"vie dans 
les
 
--- ,--ones.r e etautre iabsqui

dterminent Ies revenus ruraux Les variables 'reperees grdce'A cmtte 
method
 
Lsont reli'ees logilquement aussi bien> aux efet esop~~el rfreqi

trois dimensions des rdsultats. Kais cesliens ne sont pas uni ues. s sels
ront
 

influencds' par d'autres facteu'rs que, la rdforme, Ii est donc 
extremement~ important que d'autres informations- s~ient'suivies pour avoir un 
contexte 'permettant d'expli~quer l#6volution des variables. 

Dans les sections suivantes, cette approche est utilisde pour cerner des
 
ensembles de variables permettant d'dvaluer limpact des rformes touchant aux
 
marches d'intrants, marches de c6r6ales et commerce frontalier'. Une breve ~ . 
description de 1'orgariisacion de chacun de ces secteurs est donn6de, les rdformes 
et leurs effes pr6vus sont- expliqu6s et un ensemble de variables lides aux trois 
'dimensions en sont d6duites. Ces applic'ahtions illustrent l'utilisation du cadre 
thdorique et ne doivent pas dtre considdrdes ddfinitives.
 

Lc-s recommanda tions pratiques donn~es ci-apres rdsument celles donndes clans 
l~a derni~re partie du rapport: 

. I-ilest recommand6 que ',USAID/Niger compile et rende accessibles
 
toutes les 6tudes sur les march s agricoles faites ces dix dernirevs
 
annees. Celles-ci peuvent etre utilisees pour faire des descriptions
 
completes uefl~organisation des secteurs pertinents et comme informations 
initiales pour le systime de suivi.
 

2. Il est recommandd que l'USAID/Niger ait la principale responsabilic6
 
de l~a conception, du fonctionnement et de la maintenance du syst~me. Si>
 
l'approche propose semble utile, des r6sunsde dix
pourraient tre crits su S A quinze pages,
ce que l'on sait de leorganisation des secteurs
 

pertinents.
 

3. Il est recommand6 que l'on songe A affecter un,membre du personnel

A plei- tempsau fonctionnement, A la maintenance et auperfectionnement

du systsme de suivi. 


.i { , . 4 

4. 11 est recommand. qu'un algorithme informatis soit mis au point pour
 
.; elamise 
A jour d'informations initiales et les rapports r6capitulatifs.
 

5. Il est recommande qu'un inventaire complet de donnes soit fait par
 
a,,,les diverses organisations afin de ne pas mettre cn place des syst&mes pour

recueillir des donndes qui ont d6JA .dtd collect~es.
 

6, Il est recoinmand6 de continuerA faire pdriodiquemeiit des 6tudes 
approfondies puisque celles-ci sont n6cessaires pour maintenir le syst~me
de suivi et pour rnieux comprendre. les politiques.
a,)'as: ia n i ;1 <1 im~~,,! aa i 1iii~-;
 
e o r meamp e de, s iage ; 7777 ! 
7 '-7',i'1:
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SUIVI DES EFFETS DES REFORMES
 
DES POLITIQUES ECONOMIQUES AU NIGER
 

i. Introduction
 

Pendant les ann6es 80, le Gouvernement du Niger a proc~d A toute une
 
serie de changewents dans les politiques economiques pour chercher A modifier
 
ce qui semblait 6wre des d~fauts structurels dans le fonctionnement de 1'6conomie 
nationale. Nombreux adeptes du developpement pensaient que des reformes des 
politiques economiques 6taient la seule maniere d'dviter les crises rQpetees de 
la dette ot des paiements qui pesaient si lourdement sur les pays en d6veloppe
ment pendant les anneos 80. Le Fonds mondtaire international (FMI) demande 
g6n6ra ement que soient prises ceptaines actions en contrepartie de I'assistance
 
qu'AI apporte pour r6gler 
 les problemes de la bal.ance des paiements. Ces 
do-rnieres annees, ta Banque mondiale a 6galement posd certaines conditions visant 
a encourager les G;ouvernements A taire des rdformes des institutions economiques 
do tours pays. Depuis 1986, des programmes d'ajustement s t-uctureI ont Ate mis 
en place par t! Gouvernement: du Niger, la Banque mondiale et Ie FMI. Les 
programmes (to .ul'.',iations au developpement du secteur agricole (SDSA) et la 
reforme A Ia po litique Oconomique au Niger (PRPEN) sont des programmes
hilatdraux Mii.ake:s par I'TUSAID et qui s' inscrivent dans I'effort genral 
d'ajustemenct struu''utieI et de to forime politique en cours au Niger. 

Poser ds c'onditions dans le cadre des programmes d'ajustement structurel 
est une nouvelle approche A l'assistance au developpement. Par le passd, les
 
programmes ('aidp Otalent generalement basds sur des proj cEs et de maintes 
Vvaluations pour dtterminer si les avantages sociaux etaient plus grands que les 
conts socinu:. I)ans le cas des projets de ddveLtoppement, les evaluations finales 
peuvent s'avorer vitles, mais i n'est pas vraiment besoin de faire un suivi 
corti111u. e n'est pas Ie cas pour les programmes d'ajustoement structurel, oQ 
l'6valuation pr6alable est imi toe et les suivis pdriodiques peuvent tre 
importants. Les reformes politiques se justifient on fonction des effets 
escompt~s des 
diverses parties du svstme conomique et sont rationalisoles en 
fonction du raisonnement economique ot des hypotheses entourant le comportement 
humain. S'i v a des erreurs de raisonnement ou des hypotheses erronees, on
 
n'arrivera pas A r6aliser 
les rdsultats escomptes. Dans ce contexte, suivre dans 
te temps I'-fifet des rtformes est une partie importante pour determiner si les 
changements de pol.itiques sont avantageux du point de vue social. C'est tout 
A fait different pour un projet de ddveloppement ou on peut faire d'assez bonnes 
estimations des avantages or coOts avant de commencer. 

Le probleme pour suivre les reformes des poliriques est que, contrairement 
j 1'evaluarion de projets, it n'V a pas de mthodes bien Vtablies pour le faire; 
cans I'Midal, te s-vstime do suivi devrait apporter des informations sur la nature 
eot 'ampleur 'on changement particulier dans le syst6me 6conomique dci A tin 
changement partuiclier dans le regime de politiques. Le problme est qu'iI y 
a rarement "ne correspondance nette entre une variable 6conomique donnee et une
 
simple intervention de politiques. En gdneral, les 
consequences prevues d'un
 
changement de politiques peuvent Ktre contrebalanc~es, renversees 
ou exagdrees 
par ces venements qui ne sont pas 1is aux changements de politiques en
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question. Un des buts de ce 
rapoort est de souligner certaines m~thodes 
possibles pour parer A ces difficultes et discuter de la faisabilit6 des diverses 
approches pour 6valuer l'impact du point de vue coCits et exactitude de la mesure.
 
11 est fort probahle qu'il y aura compromis entre les coots et 1'exactitude et
 
que la meilleure apprcche ne sera pas 
tout A fait juste et parfaite.
 

La prdparation de ce rapport repose sur l'examen de toute une sdrie de
 
documents et des interviews avec Le personnel de 
I'USAID, le Gouvernement du
 
Niger et les contractants qui participent aux programmes de 
reforme politique

(cf. Annexes A et P). Le rapport examine les 
donn~es disponibles actuellement,
les etudes qui peuvent dtre utillses pour avoir des points de depart permettant 
de mesurer les impacts par la suite et la capacite de 1'USAID et du Gouvernement 
du Niger A collecter et a analyser des donnees. Vu la complexit6 du probl~me
 
et 
In fait quoon n'est pas arrive A convenir d'une approche, l'objectif plus
linit de ce rapport est d6baucher une methode possible pour suivre les effets 
des r6formcs de polit iques, methode adaptee aux Jspects specifiques du SDSA I/II
 
et PRPEN. La promijre partie de ce rapport traite de plusieurs aspects lis A 
I'6valuation de l'impacc, n genral, et au cas Lpecifique des r formes de 
politiques au Niger, en particulier. En effet, situer clairement le probl&me 
ust La premiere tape n6cessaire pour trouver la solution. La deuxieme partie 
du rapport donne I'approche theorique pour concevoir des svstemes de suivi et 
tente de rolker ce cadre aux ceformes de politiques specifiques au Niger. La 
section finale propose, en guise de conclusion, des renarques et recommandations 
sur la conception d'un svstime efficace de suivi de l'impact des reformes de 
potitiques agricoles. 

2. Questions thorinues de I'evaluation de l'impact
 

11 ' a plusieurs questions qu'il faut envisager lorsqu'on con;oit des
 
systemes stivant 
I' impact des reformes de politiques clans les pays en develop
pement. La nature precise de ces questions peout varier selon les organisations

qui encouragent ,es r~formes de politiques et le type do 
reformes entreprises.
 
Les commentaires suivants sont orientes en premier lieu vers les 
programmes de
 
I'USAID et vers les 
programmes SDSA et PRPEN du Niger, en particulier.
 

2.1 Objectif (ie i'evaluation de l'impact
 

La premiere question concerne l'objectif et la raison d'ftre 
de cet
 
exercice de suivi. Presque 
tous les documents qui traitent du SDSA et du PRPEN
 
contiennent des 
sections sur la ndcessitd 
de faire un suivi et une evaluation 
de l'impact. En gen6rai, on ne precise pas les raisons pour lesquelles ces
 
sysemes do suivi sont necessaires. Apparemment, on pense que cela va de soi.
 
Mais iA 
est possible de d6finir plusieurs objectifs de l'evaluarion de l'impact
suivant le public etL l'utilisation que ce public veut faire des donnees de suLv'. 
Au Niger, 
on trouve au minimum trois publics interesses par leq r~sultats d'un
 
systeme de suivi: responsables du Gouvornement du Niger, personnel de 
1'USAID
 
au Niger, et AID/Washington Les respmnsables nigeriens peuvent avoir besoin
 
do ces informations pour decider (Cs modifications A porter aux accords 
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d'ajustement structurel (actuels et futurs). 
 L'USAID/Niger en principe partage
 
ces prdoccupations mais doit 6galement suivre les reformes pour voir 
si les
 
diffdrentes conditions ont ete remplies. 
 L'AID/Washington cherche avant tout,
semble-t-il, d obtenir des informations convaincantes pouvant 6tre utilisdes lors
des discussions de politiques avec le Congr~s americain. Le Gouvernement 
nigerien a egalement des raisons politiques pour lesquelles il veut savoir s'il 
y a des effets posirifs decoulant de politiques tres onereuses de par leur 
austerite. La liste n'est pas exhaustive.
 

Etant donn6 le nombre de parties interess~es et toute la gamme d'utili
sations eventuelles des informations de suivi, il est evident qu'on peut d6finir
 
une multitude d'objectifs. Peut-6tre la raison pour laquelle on arrive rarement 
A cerner l'6vaLuarion de l'impact est la valeur de l'ambiguite lors des
discussions sur les accords. On pourrait mime dire que les 1egislatceurs aux 
Etats-Unis ou ailleurs n'arriveraient jamais a s'entendre sur quoi que ce soit 
s'ils savaient exactement quel allair 6tre I'effet de leurs decisions. Mais si 
li'albiguit6 est peut-6tre necessaire pour conclure les accords, elle devient 
g~nante lorsqu'on vert mettre en oeuvre cet accord. Par exempLe, dans le cas
actuel, si l'AID/Washington s'atend a des informations precises et quantitatives
pouvant 6cre utilisees pour convaincre le Congr6s americain de l'efficc-cite des 
programmes, un systnme de suivi qui degage des informations utiles pour ajustor
les programmes aux. conditions changeantes pourrait &tre inapproprie pour
l'AID/Washington. Ace niveau de mise en oeuvre, des dclarations d'objectifs
claires sont souvent ires utiles. 

En l'absence de relies declarations, il faut prendre des decisions
 
concernant la raison pour laquelle on fair un suivi. 
 Aux fins de ce rapport, 
on suppose quoIe e svstme de suivi clevrait 6rre conqu pour degager des mesures 
quantitarives CL des diagnostics non-quantiratifs sur 1' impact pouvant &tre
utilises par 1'AlD/WIashiinton dans ses relations avec le Congres ainsi que par

le Couvernement nigerieni er l'USAID/Niger lorscu'il cherche adapter et ajusrer

les programmes en vue 
 d'une ineilleure efficacitd accompagnee d'une contraction
de leurs co~irs sociaux. En eiaborant ce systeme, il est important d- norer les 
differents types de suivi dont il peut s'agir. En premier lieu, il est 
necessaire de d~terminer s'il y a eu reforme de politiques er quand elle a eu 
lieu. Ce type de suivi est necessaire pour suivre les differentes 6rapes et 
n'est que lie de loin aux buts gdndraux sus-mentionnes. Mais, tel que l'a note
 
l'equipe d'assisrance technique de l'Universit6 
de Michigan, il est important
de comprendre pourquoi les reforimes ont 6t6 naises en oeuvre si L'on veut arriver 
Aune evaluation convenable 1de ceurs impacts. Dans plusieurs cas, les conditions
dont on a convenu au prealable semblent laisser une grande marge de manoeuvre 
clans les mesures d'execution. Citons i ce pcopos la condition prdalable au SDSA: 

Prendre des mesures approprides pour mettre en place et 
encourager le stockage de c6reales dans Ies villages 
grace A des arrangements avec les coopdratives.
 

"Mesures approlrides" et "arrangements" peuvent &tre interpretes de mani~res 
tres diff~rentes er la mnaniere dont on va 
les interprter peut 6tre importante
 
pour mesurer l'impact de cette r6forme.
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Deux autres 
types de suivi peuvent tre citds: le premier concerne une
 
mesure continue et pdriodique alors que le second 
concerne des dvaluations
 
g~ndrales et moins frequentes. La limite prdcise entre ces deux types d'eva
luations est quelque peu arbitraire mais utile pour distinguer entre un syst~me

qui permet A lutilisateur de suivre les impacts dans le temps et un autre qui

donne une evaluation statique. Dans ce dernier cas, on dispose generalement
d'une evaluation plus complete qui permet une plus grande inference sur les 
effets de changements do politiques. Les etudes de l'IFPRI et de Cornell ainsi 
que l'evaluation do ' in )act de .'Universite du Michigan sonc des exemples de 
ce type d'6valuation. Ce sont les types d'etudes que les dconomistes pref~rent.
En revanche, un suivi continu est plus utile pour reorienter des activites 
particuli&res afin de les rendre plus efficaces. Une telle analogie des Etats-
Unis est cit6e dans "Situation and Outlook" publie par I'USDA. Ce rapport
traite surtout du suivi continu des impacts des reformes de politiques mnme si 
i'on suggere que les evaluations piriodiques ont dgalement un r6le important A
 
jouer dans 1 'valuation de I'impact. 

2.2 Cause A effet 

Comme nous I'avons deja noz6, le problhme au coeur de I'evaluation 
d'Umpacts est do faire un lien entre les actions sp~cifiques et des rdsultats
 
mesurables sp'cifiques. Etablir ce lien est particulierement difficile dans le 
cas de reformes de poliriques car l'impact final qJui nous interesse peut
resulter d'une s rie complexe des causes et effets intermddiaires. Les auteurs 
de l'evaLuation finale du SDSA I se sont declares tres en faveur de la dif
fusion, deq informations sur les prix au benefice des exploitnts agricoles, des 
-ommerqants et des consommat:eurs. L'argumentatton etant que des informations 
sur les prix pormevtent aux producteurs, commerqants et consommateurs d'etre 
mieux inform6s. Si ces groupes sowr mieux informes, on peu s'attendro A ce 
qu'ils prennent de mei lloures decisions dans leurs activit6s 6conomiques. Les 
producteurs pourraient donc trouver la combinaison optimale d'intrants et 
ben6ficior d'une moilleure efficaci!t. Les commerqants pourralenc rdpondre aux 
differences de prix, rendant donc les marches plus competitifs et diminuant 
I'importance "des loyers moaopolistiques". Les consommateurs pourraient
b6neficier d'une meilleure repartition des depenses et la demende serait 
transmise plus efficacement aux producteurs. Ces d6cisions plus solides 
rdsulteraient on des marges de commercialisation plus faibles et de meilleurs 
prix meilleurs aussi bien pour les producreurs que les consommateurs, L'etape
finale de cecte sequence de cause A effet nous donne des prix aux producteurs 
et aux consommatours plus favorables et une plus grande efficacit de leur effet 
sur Leur revenu. La diffusion des informations sur les prix ,urait probablement 
un offet s,'r les revenus, mais le lien entre les deux est voil1 par le grand 
nombre d't pes intermddiaires. 

Dans 1'exemple precedent, in serait pussibla de suivre I'impact des 
diffusions de prix A plus eurs points de la chaine causale. Par exemple, on 
pourrait etudier les changements dans les pratiques de production pour deter
miner si les producteurs prennent de meilleures decisions quant A 1'affectation 
des ressources. A ce niveau, il serait 6galement ndcessaire de suivre les 
pratiques des marchands et consommateurs. Bien que possible en principe, ce 
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suivi tr~s fragmentd qu'il 
faudrait faire pour mesurer l'impact A ce niveau 
serait probablement tres coiteux. On pourrait egalement essayer de suivre
 
l'impact des diffusions en regardant la variable finale: le revenu. 
Mais le
 
revenu sera probablement influenc6 par bon nombre d'dlements outre 
les infor
mations sur le marchk. Le revenu 
pourrait baisser apr~s la diffusion des
 
informations sur les prix non pas cause de cette diffusion mais a cause 
d'autres facteurs, tels que par exemple le manque de plaie. Des commentaires 
analogues peuvent Stre faits pour d'autres variables. Par exemple, les marges
do prix et de commercialisation sont influences non seulement par les informa
lions do arche mais 6galement par d'autres facteurs conmne les defauts d'in
frastructures qui entrainent des monopsones dans les marches isolds. 
 Une autre
 
approche pour suivre l'impact des diffusions des prix serait de suivre 
toutes 
les varinbles sus-mentionnees. Les evaluations statiques adoptent cette methode 
lorsque d'autres variables sont egalement suivies pour mesurer l'impact d'un 
programme, les facteurs extrinsques etant constants. On pout imaginer un 
systeme de suivi axe sur des evaluations statiques repetdes, mais un tel syst~me 
demandera beaucoup do rossources. 

Supposons qu'un chaniemenr do politiques a 6td adopte avec I'espoir qu'il

entrainerait I'accroissenent de relie ou telle variable economique. Celle-ci 
est mesure A un moment donn dh temps et on constate que, A Ia place de 
1'accroissement provu, a valeur quantitative de la variable a baisse. 11 y a 
en fait trois seriv: d'e:,:plications pour ce rdsultat. Premirement, comme nous 
I'avons dj A note, In logique economique quQ sous-tend le resultat escompte ou
 
Les hypotheses conceinant la rdponse des divers agents aux changements des 
conditions 6conomiques peut Stre fausse. Etant donn6 que le raisonnement
 
6conon'ique est plutot logique, 
iU est plus probable que des prohlemes de cette 
nature v.ieiennt (t'hIpot-hesos non-verif ies, )e nombreux programmes d'ajustement 
structu lceont congus aug;menter los prix des produits al imentairesOnt, pour 
partant Am principe que des pri:: pIus 6leves stimuleraient la production et
 
fernient monter I niveau t vi.e 
 des mdnages ruraux. Une hypoth6se capitale

clans cettc argumentation u.st que les menages rurauX: 
 vondent plus d'aliments
 
qu'ils n'en achb5tent. Diane eL Staatz on t constaWt que la majorite des manages
 
rurau:.: au Mali sont en faiu des acquereurs nets d'aliments, et que donc les prix
plus d1eves ont datdriorc leur situation 6economique. Unc des raisons pour faire 
uree ivaluaion prealable, des evaluations p6riodiques et un suivi de I'impact 
est de determiner les hypotheses devant Stre modifiees au vu des dnements 
ac tue Is. 

M&me si la logique economique ot les hypoth6ses sont tout a fait accep
tables, I'accroissement prevu de la variable iesuree a pu Stre empdchd pour
d'autres raisons. Le resultat escompte aurait tA atteint s'il n'v avait pas 
eu ces autres c irconstances. Un aspect important de ce probleme concerne 
l'interaction possible entre les changements do politiques et les circonstances 
exterieures. n aspect int6ressant de ce probleme est 1'eventuelle interaction 
entre le changement de politique et les circonstances extdrieures. Dans 
certairs cas, ces circonstances non seulement empchent d'atteindre le resultat 
prdvu mais peuvent entrainer une baisse encore plus accentude de la variable 
mesurde quo ce Wi'out AS le cas s'il n'y avait pas eu changement de politiques.
Ou alors In nouvele politique pourrait adoucir l'impact ndgatif des circons
tances extdrieures. Tous ces cas sont des exemples de questions hypothtiques
qui sont difficiles A resoudre sans modeles statistiques trs elabords. Si l'on 
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dispose d'un modle appropri6, on pourrait faire des estimations sur la maniere
 
dont la variable economique va dvoluer, en 
tenant constantes les circonstances
 
extdrieures. Mais bien sir le problme avec 
ces modeles est qu'ils gdn~rent des
 
pr6visions qui ne corresprndent pas A ce que l'on observe en fait. La nature
 
abstraite des r~sultats les rend moins convaincants pour beaucoup. En plus, des 
mod~les utilisables ne peuvent pas integrer des relations dctailldes sur toutes 
les variables inreressantes. Par exemple, il 
serait difficile d'intdgrer dans 
un grand mod~le des relations economiques et statistiques qui donneraient des
rdponses aux questions sur l'impact d'une nouvelle maniere d'acquerir les bons 
de l'Etat. 

Une derniere cause du manque de correspondance facile entre les rAformes
de politiques et les variables economiques interessantes est la nature tempo
relle de ces relations. Les 
effets d'un changement particulier de politiques

peuvent prendre plusieurs annees pour que l'on note un changement mesurable dans 
la variable donnee. 
 En plus, le mode de reponse au changemet n' est pas connu 
et pourrait prendre plusieurs formes. Par exemple, un changement de politiques
pourrait entrainer une baisse dans certaines variables d'indicateur pendant les 
deux premieres ann6es suivant 1'application, revenant au niveau precedent des
troisieme et quacrwime annoes et pourrait entrainer par la suite des augmenta
tions significatives. Pour dos cas do ce type, la baisse dans ia variable
mesur6e pourrait simplement signifier ajustement initial qui sera compens6 aprbs 
un certain temps. Si l'on connaissait le mode de rdponse temporelle il serait
possible d' incorporer ces informations A un systeme de suivi. Malheureusement,
 
il sera probablement inconnu.
 

2.3 Questions de mesure 

Si les questions ]lees A l'objectif de l'6valuation de l'impact et A la 
nature des liens causatifs ont 60 traitees d'une certaine maniere, il reste 
plusieurs questions pratiques A resoudre. La selection des variables i suivre 
constitue L'aspect p-Incipal. En principe, i1 derait y avoir une certaine
probabilite que les variables choisies pour le suivi seront en fait influenc.es 
par les changements de politiques. En plus, il faudrait qu'elles soient assez
importantes par rapport aux objectifs de l'evaluation. Par exemple, les change
ments des proc6dures d'exportation peuvent influencer le nombre de documents
accumulds aux douanes, mais la quantite de documents n'est probablement pas la 
variable la plus pertinente pour suivre l'impact de ces changements. Ii est 
souvent difficile d'identifier des variables qui vont satisfaire ces deux 
conditions. 
 Les variables qui sont probablement influencees par un changement
de politiques et assez faciles A mesurer ne seront peut-Atre pas importantes et 
les effets des changements de politiques sur les variables etudiees seront peut
tre tellement minimes qu'on ne Les apercevra m6me pas. 

Un exemple de cc probleme est le ddsir d'attribuer Les impacts macro
economiques au:: reformes des politiques agricoles. Il est evident que la
croissance du PIB est un objectif important de tous les efforts de d6veloppe
ment. 11. peut &tre suivi assez facilement et les responsables du d6veloppemenc
s'y interessent. Mais il est peu probable que le type de reformes de politiques
comprises dans le SDSA er PRPEN auront un impact mesurable sur un agent aussi 
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important que le PIB. Le problme est 
da partiellement comme nous l'avons vu 
dans la section prdcedente A la difficulte de mettre en place des liens
 
causatifs. En plus, il 
n'est guere rdaliste de penser qu'un simple changement
 
de pclitiques sectorielles pesera assez pour avoir un impact A court terme 
sur
 
le PIB ou la balance des paiements. D'autres questions lides A la selection de
 
variables, 
comprennent: l'importance de l'6chantillon devant 6tre etudi4,
 
l'endroit at 
les dates du suivi et la nature des produits devant tre observds.
 
La plupart de ces questions ont des reponses dvidentes, mais dans certains cas
 
il faudra faire des compromis. Par exemple, le 
temps pour suivre 1'utilisation 
des engrais est un 6idment 6vident car les engrais sent generalemenL achetes sur 
un temps assez court. Ecn revanche, suivre les prix quotidiens sur les marches 
qui 
nous intdressen n' ajourera peut-dtre pas les informations suffisantes A ce 
qui peut &vre obtenu par un suiv! hebGomadaire d'un echantillon de marches pour
justifier I'accroissoment de coots que ce suivi quotidien entrainerait. On 
devra egalement noer qu' 1 y a des compromis entre .e volume d'informations 
reunies or le moment oo sent ecrits les rapports de suivi. 

Une question plus srieuse dans le 
choix des variables que 1'on va suivre
 
concerne 
Le procossus do selection de ces variables. En gneral, i1 est ban 
d'emplover un r'.po de cadre thoorique pour identifier et organiser les variables 

relations
at Les cui nous intressent. Dans ce contexte, il important deest 
faire des etudes plus globales, 1i est difficile de determiner co qu'ii faut 
suiv'.re sA on 'A 1u pu (o)0proud' inforliations sur la structure des secteurs 
inluenc6s par Les rdformes de politiques. Dione e Staaz nous indiquent que
la plupart des prob lemes clans Le programme de reforme des politiques agricoles
 
au 
Mall viennent du manque d' inEformations sur l'organisation du systAme
alimentaire et sur la maniere dent les divers participants rdagiraient A des
 
possibilit.s que 1our offront les 
rdfrmes. Des connaissances de cette nature 
peuvent &c-r. ovt nunes d'Ktudes ponctuelles ainsi que d'analvses de politiques
continues aites par los chercheurs du pays. Ces etudes plus compldtes sent 
6galement utiles pout nous donner les conditions Lniciales qui nous permettront 
par la suite de comparer I'impact des rdformes de politiques. En l'absence de 
conditions de base, il ost impossible de determiner la portde des changements 
qui oant eu lieu. On on discutera plus a fond par la suite. 

En plus de ces questions gendrales, il y a plusieurs aspects lids A la 
nature des programmes au Niger. Le SDSA est structure de maniere A apporter
des fonds au.: projets do developpement en contrepartie des reformes de poli
tiques. Les deux composantes, les rdformes et les projets, peuvent jouer sur 
le bien-otre. L' valuation finale des projets de developpement peut tre tres 
enrichissante surtout pour comprendre pourquoi les attentes initiales ne se sont 
pas realisdes. 11 semble que plus d'attention a etd accordde au suivi des 
impacts des rdformes de politiques qu'A ceux des projets finances par Le fends 
de contrepartie. Cola est probablement indique mome si certaines ressources 
devraienc tre consacrdes A I'evaluation finale des projets, A des efforts pour
relier des projets aux WtLormes do politiques, et pour faire des suivis 
periodiques montrant comment les projets se ddroulent.
 

Depuis quo I'accord 
initial SI)SA a td signe il y a eu plusieurs amende
meots et adjonctions au portefeuille de rdforme originel. Dans la plupart des
 
cas, ces 
amendements comprennent des recommandations spdcifiques sur le suivi 
de l'impact. La question est de savoir s'il est possible ou souhaitable de 
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mettre eni place un cadre de suivi gen6ral oi l'on peut analyser les divers
 
aspects de suivi des nouveaux elments du portefeuille SDSA. On pourrait
 
envisager une certaine autonomie pour ces activit~s de suivi mais des 6conomies
 
d' chelle sont possibles si l'on organise un service centralisd de suivi pour
 
couvrir toutes les composantes SDSA.
 

Une autre question est celle de la capacit6 de l'USAID au Niger et du 
Gouvernement nigdrien de collecter et d'organiser les donn6es pertinentes. Pour 
le moment, on collecte un volume important de donnees et dans de nombreux cas 
elles sont diffuses en relativement peu de temps. La grande question ici est 
de savoir si l'on doit maintenir ie syst~me dans le temps. Souvent les systemes
de collecte de donnees fonctionnent bier. au debut mais ont tendance A prendre
de plus en plus de retard avec le temps. Eviter que le syst&me ne prenne du 
retard demandera qu'on continue a lui apporter un soutien financie'. et une 
formation. Dans l'ensemble, il semble que les donnees collectees sont suffi
santes mais il faut organiser ensembles donndes de maniereces de systematique, 
ce qui leL rendrait plus facilement accessibles. Ces questions nous amenent 
tout naturellement a la question pivot: le coit. Le type de systeme de suivi 
A adopter depend non seulement des besoins en informations mais 6galement des 
ressources disoonibles pour colloccer, organiser et presenter ces informations. 
Plus le svstemo est complet, exact et ddtaill6 plus il va revenir cher. Par 
consequent, les contraintos de coCits 3ont importantes lorsqu'on ddtermine la 
faisabilite d'un svsteme. 

2.4 Commentaires de conclusions 

Les questions thdoriques les plus importantes lorsqu'on conqoit des 
systemes pour suivre l'impact des reformes de politiques sont, d'une part,
d~terminer l'objectif de ce travail et, lien entre
d'autre part, etablir un la
 
variable qui nous inw6resse et le type specifique de rdforme do politiques conqu 
pour influencer cette variable. Los questions li6es A ces liens de causalite 
limitent en particulier le type d'evaluation de l'impact qui puisse tre fait. 
Par exemple, In chaine do causalitQ -- reforme de politiques sectorielle, PIB,
balance des paiements -- sera probablement tres complexe et fern intervenir de 
nombreuses circonstances externes pouvant interrompre la sequence causale. 
Dans son rapport initial sur les besoins d'informations pour le suivi du SDSA, 
Chri ', Hr'mnn indique que les ressources ne devraient pas 6cre consacr~es A 
chercher A "empiriquement [ier les changements de politiques aux conditions 
macro-economiques et sectorielles". Ce conseil parfaitementest valide et il 
illustre bien le type de limites qu'il faut imposer a un exercice de suivi si 
l'on veut qu'il gentre des informations utiles.
 

Dans la section suivante, nous chercherons A resoudre certaines de ces 
questions dans le contexte des r~formes de politiques au Niger et de suggerer
 
un cadre possible de systemes ddvaluation de l'impact.
 

8
 



3. Concevoir des systemes pour suivre l'impact des 
reformes de politiques
 
agricoles au Niger
 

3.1 Introduction
 

Le but de cette partie du rapport est d'esquisser une approche thdorique

de conception du suivi de l'impact de la rdforme de 
la politique 6conomique et
 
d'appliquer ce cadre aux 6liments specifiques des programmes 
SDSA et PRFEN au
 
Niger. Nous avons mnentionne plus haut que suivi de l'impact 
et r6formes de
 
politiques sont un peu comme analyse des coits-avantages et projets de develop
pement. Dans les deux cas, la question qui nous interesse est de savoir si une
 
action ou un ensemble d'actions est b6n~fique du point de vue social et, 
dans
 
la ncgative, que faut-il faire pour qu'elle le 
soit. MAme si certains respon
sables considerent que I 'valuation du projet peut tre une espece de recette 
pour avoir des mosures quantitatives exactes des coits et avantages, la plupart
des spdcialistes qui font des etudes des coifts-avantages rdalisent vite que leur 
mnthode releve plus de l'art que d'une technique scientifique. Ii ne fair aucun 
doute que La mdme chose s'applique au suivi de l'impact. LA aussi avec le 
temps, de nouvelles techniques et methodes peuvent tre elabordes pour ameliorer 
l'officacjtO et l'utilitcl du suivi; mais comme l'6valuation, ces mnthodes 
risquent de continuer A reposer essentiellement sur le jugement et la subjec
tiV1 . 

Dans la section precedente, nous avons dit qu'il etait important de 
specifier l'objectif du suivi de 1'impact car le systeme sera dicte par
l'objectif. En I'absence de textes prdcis sur ce sujet, on a suppose que le but 
du suivi do 1'impact au Niger est d'apporter des informations qui peuvent tre 
Ltiliscles a) pour convaincre le Congres de 1'efficacite des programmes de 
l'USAID et b) pour ajuster et adapter les reformes de politiques afin que leurs 
avantages sociaux nets soient plus importants et que les repercussions sur les
 
groupes les plus vulnerables soient minimes, voire nulles. 
 Dans les chapitres
qui sui vent, nous stpposoiis que 1'information obtenue grice au svstime recom
maode repondra a ces deu:.: objectifs (mAme si certains commentai es seront faits 
sur la necessit d'avoir des rapports specifiques pour les deux grands publics). 

La raison pr'incipale d'bla.orer une approche theorique au suivi de 
I'impact est do rsoudre certains des problemes notes dans le chapitre sur les 
liens causatifs. Ii convient de souligner qu'il n'y a pas de cadre theorique 
appc;rtant des solutions faciles A toutes les questions ides atix aspects
hypothdtiques et tomporaires. 11 est utile cependant d'envisager ce A quoi
pourrait ressembler un systeme de suivi ideal s'il n'y avait de contraintes de 
rossources. L'evaluation de 'impact cherche avant tout A mesurer 1'ampleur du 
changement d'une variable donnee suite A une politique particul ire. Pour avoir 
cette mesure, il faudrait modeler chaque etape dans la chaine de causalit., 
partant lu chanr-ement de politiques A la variable qui nous interesse. Les 
nodeles a chaque otape devraient 6tre conqus pour repondre aux questions
hypothetiipes faisant la difference entre le vWritable impact de la politique 
et les effhts lie(s a d'autres facteurs. 11 serait egalement necessaire de tenir 
compte des interactions entre les differents evenements. Les modeles d'equi
libre g6n6ral sot tine des manieres de tertir compte des liens complexes et 
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effets d'interaction. Ces dernieres anndes, des versions 
ad hoc un peu

simplifides de ces mod~les connus 
sous le nom de mod~les d'Equilibre gdneral
 
sont devenues de plus en plus populaires. Ii est possible d'imaginer un systeme

de suivi fond6 sur un tel modele qui comprend des equations montrant toutes les
 
relations intdressantes at leur interaction avec 
le reste de l°@conomie.
 

11 v a trois sortes de problmes lorsqu'on utilise un moddle d'dquilibre

general en 
tant que mcanisme de suivi. Premi6-ement, un modele suffisamment 
detaille pour apporter des informations sur les reformes de politiques du SDSA 
serait ires important. La construction de grands modeles demande d'importantes 
ressources at ii faudrait en plus des ressources complementaires pour maintenir 
ot revoir Le nodile au fur at A mesure que changent les conditions economiques.

Deuxminent, utiLlser A modele pour dvaluer 1'impact d'on changement de 
politiques demanderait qua 'on dispose de donnees courantes sur tin grand nombre
de variables. L.a collece d donnees serait chere et en fin de comple pourrait 
etre ennuveuse si 'on interroge trop fr6quemment un grand nombre de personnes.
Enfin, la valeur du modele vient de co qu'il peut tenir compte des circonstances 
extariaures ot saparer les affets d'un evenement par rapport A tin autre. Mais 
ceLa deinande quo Las rQsultats soient qualifies et interpretds et que les 
hvpothesAs In base de L'analyse soient explicites. Sinon, on peut avoir des 
evaluations e:: tranement compliquees gubre utiles aux responsables. 

A 1'autre bout du modd le d'cquilibre general, on a un systeme qui vient 
A bout du problOme de liens causatifs an les ignorant. Dans le cadre de cette 
approcha, on suit simplement la variable qui nous intdresse at on suppose que
Les r-formes do poLitiques sont Lias d'une manibre ou d'une autre aux change
ments observes. Prenons, par ea:.:mple, le cas d'une variable tel le que le revenu 
1o'en des meriages rurau:.. IH ne serait pas t:rop difficile d' identifLer un 
echant il on a catoire, cipproprie du point de vue statistique, des manages
rturau::, de mettre au point at d'administrer on questionnaire sur les sources at 
Les montants des re,'entus, de normaliser les resultats pour tenir compte des 
dif ,rences de diLnension de la famille at des changements dans le niveau gdneral
do prix, or de publier des rapports trimestriels semi-annuels ou annuels sur le 
revenu des menages ruraux. Les series d'observations obtenues dans le cadre de 
cett-e approche seraient extrimement interessantes A certaines fins. I1 serait 
me ile possible, ip r&s a.'o it iit suffisamment d'observarions, do cerner cartains 
des determinants Les plus Lportants des changements dans les revenus ruraux. 
Mais cete approche ne permet pas, et c'est A& son plus grand probldme, d'avoir 
en temps opportun des rapports reliant les changements de politiques specifiques 
aut:: changements de revenus ruraux. De pair avec d'autres donndes, les series
 
chronologiques de cette nature seraient extrdmement utiles pour le type
d 'analyses de poLitiques econometriques faite couramment an Europe et aux Etats-
Unis. l)e plus, les informations sur I'dvolution des revenus des menages ruraux 
seraient e:trdiimeint utiles pour definir le contexte econoiiique gdneral dans 
lequel pLacer les reformes mises en oeuvre. 11 n'est pas clair si ces informa
tions en eliles aes pourraient rdpondre atix besoins d'un systbme permettant de 
suivre continuellement les effets des rdEormes de politiques. 

C'est probablement entre ces deux extremes que se sittue un svstime de 
suivi approprieS Le degre de comprehension et d'elaboration du systme dependra
des ressources disponibles pour l'etablir et le maintenir ainsi que des besoins 
d'informations des diff'rents usagers. Ii est probable qu'ur. systdme rela
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tivement simple pour faire 
un suivi continu combind A des etudes approfondies
faites periodiquement pour mettre A jour les 
donn~es de ddpart et rdajuster le
 
syst~me nous donnerait une 
structure efficace. La section suivante traite du
 
cadre thdorique pour relier les rdformes de politiques aux variables dconomiques

int ressantes. 
 Ce cadre est ensuite appliqud aux composantes choisies du SDSA
 
et du PRPEN.
 

3.2 Cadre conceptuel
 

Dans la presente section 
du rapport, nous cherchons a concevoir une
 
procedure pour relier les reformes de politiques aux variables mesurables qui

servent d'indicat-nurs utiles de l'impact des changements politiques. Aux fins
 
de cette discussion, on suppose que les 
reformes de politiques adoptdes sont 
issues d'un processus qui n'est qu'indirectement lid A la procedure proposde.
En d'autres termes, nous ne cherchons pas A voir pourquoi certaines reformes de 
politiques out 6te choisies ou de recommander d'autres moyens de choisir les 
changements do poitiques. 

Souvent dins la litterature sur l'ajustement structurel, on souligne qu'il
est important do comprendre la structure 6conomique et l'organisation d'un 
secteur pour concevoir des reformes de politiques qui apportent les rdsultats 
d6sires. Cotte observation est la base du cadre theorique qui lie 1'organisa
tion des svstemes economiques a leur fonctionnement. Le fonctionnement n'est 
pas une vari abeI nidimensionnelle mais devrait p lut6t tre compris comme 
am6ioration suscitLe dans certains domaines, par exemple niveau de vie,

distribution 
 du revenu , conservation de I'environnement et d'autres encore.
 
Cet-to approche ,)art de I 'hypothese centrale que 
 la mani~re dont les activites 
economiques sont oiganis6es determine le bon fonctionnement du systeme. Les
 
pal itiques publiques, 
y compris les structures juridiques, les interventions 
commerciales otes nvestissements publiques font partie de L'organisation du 
svsteme. Los r6formeq politiques signifient donc changement dans l'organisation 
et, partant, change i.nt dans le fonctionnement et la performance. En fait, un 
changement dans certains aspects des rdsultats economiques est gdneralement la 
raison donn6o au dipart justi fiant la reforme des pol itiques. Mais la rdforme 
va r6ussir ou eciouoer selnri rp e Le systeme est bien ou real compris. Par
e>:exiqvle, les r2formes qui visent j accroitre les revenus ruraux par le biais
d' intervention sur les marches agricoles risquent de ne pas obtenir les 
resultats souhair6s si Ia plupart des menages ruraux tirent leur revenu 
d'activits non-agr icoles. 

Trois -limensians semblent dtre particulierement importantes lorsqu'on

Atudie le diveloppement rural au Niger: 
 niveaux de vie ruraux, distribution du
 
revenuet perennitO. Une amelioration du niveau de vie dans les 
zones rurales,
 
une distribution plus equitable de la richesse et des revenus et des diminutions 
de la degradation de l'environnement sont tous des preuves de performance. Il
 
serait possible do faire 
un genre d'index de ces trois dimensions pour obtenir 
des mesures globales de fonctionnement. Ou alors on pourrait prendre on des 
trois comme objectif premier devant &tre maximise et les deux autres considdrds 
comme contraintes devant Vtre maintenues A tn niveau prb-determind. Ii faut 
remarquer que ces trois dimensions peuvent parfois entrer en conflit. Les 
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syst~mes de suivi doivent 
 tre sensibles A ces compromis et il convient donc de

concevoir les approches analytiques qui vont syst6matiquement examiner les
 
compromis.
 

Pour ddgager les liens entre les politiques et la performance, it fautd'abord identifier Les determinants de chaque dimension. 
Le niveau de vie est
Cm concept plus large que la prosperitd materielle. Le niveau de vie dans son
acception la plus courante est gendralement lid A certain bien-dtre qui depend
plus des revenus monetaires et des possessions matdrielles. On ne peut pas dire
qu'une personne fortunde 
mais qui souffre d'une grave maladie ait un bon niveau 
e vie. En revanche, ii est difficile d'imaginer que des personnes qui n'ont 

m~me pas le strict necessaire pour achet.r les aliments, les habits et pour se
loger convenablement ont un bon niveau de vie A cause d lour sante non-
MaCrc1iec. Par cowius qUeent, I. Ai''eau do revenus ruraux pout representer une
bonne valeur suppldtive pour to niveau de vie des zones rurales e!- il est
evident qu' LI est blen plus simple que d'autres mesures qui tiennent comple du 
honheur de Ia porsonne. 

Le revenU des menages, dans un sens plus large, depend des avoirs desmembres du menage, c'est-a-dire ce qu'ils possedent, leurs comptences, les
possibilites qu'iIs ont d'dchanger lour travail ou leurs biens produits par leurtravail, les systnes de soutien sociaux qui les entourent ainsi que les cadres
juridiques, cuLtcureIs e ins'itutionnels. Si nombreuses do ces composantes sont
diffic Ies Ai mesurer ei les n'en sont pas moins extrdmement importantes. Par
e:.:emp].e, fficher sa fortune a A voir avec le dtail qu'on possede war c'est
 
une swourcv 
 oevenus et de richesse dans de nomb reuses parties d'Afrique.
Pourtant, i. Iau, pour des raisons pratiques, limiter l'importance qu'on donne 
dins IJlI '- ,s a cus composantes rur Los biens des menages. Une seule mesure
du revenu des elnages pourra it relever les diffdrentes sources do revenus et les
d(ermaints de variation des revenus de ces sources. Ii v a Oeux grandes

sources de revenus pour l.a pluparL des mdnages 
 ruraux au Niger: la production
aricole or los activirds non-agricoles. Les revenus nets de La production
agricole sent determinds par les pri:: regus, les quantitds produites et Les

depenses pour les intrants (prix 
 des intrants X: qUantites utilisdes). Lestechnologies utiiiscs et les avoirs des menages sent d'importance capitale

lorsqu'on dter-iiine Ia production individuelle des 
 innages ot les conditions
 
generaLos do marchd in luence t davantage Les prix,
 

Les rc'.'enus non -a rico es peovent vonit certaind'l nomhre d'autres 
sources : ;alaires agcricoles ou autres obtenus au Niger ou A I'dtranger et vente
do biens non-agricoles produits par le menage. L'importance du revenu non
agricole ddpend de la main-d'oeuvre non-agricole fournio par le uenage, des
ha romes salariaux::, de La quant icd de biens non-agricoles produits et leurs prix.
Par consdquent, los principaux determinants des revens ruraux sent: les prix
requs pour les biens non-agricoles t agricoles, Les prix paves pour los
intrants agricoLes et les articles achetds A des fins familiales ou pour la
production non-agricole, les barimnes salariaux et les ressources des mnnages
de terminant- In quantitd des biens produits, vendus et consommes. Nombreux de 
ces ddterminants, surtout Les prix, peuvent Atre influences par les politiques 
Oco1omiques. 
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Latrepartitiondes revenus s"rt Aas 
u 'ree.,
msureest plus

difficile ,A,ImIeIsurer~que - le nive'au'de,reve ,nus,d plus les ddterminants de' la
 
repar'ti'tion des'rey$enus sont souvent plus fondarnentaux que les forces du marche'
qui influencentle ni'au de revenus
.. des manages. La rdpartition des revenus)


fnc des richsses du mnage, en partic'ulier les biens qu'ilsavaient

~a.depart, (c est-dire. terre).,, La repartition. des revenus s dglmn 

l,,pos Spares, pp liquesaetsuuto a ses dgaent:l
"-.,,--p.opr t.. -Dans-,ls.pay -p ,..ih s--lLt t n e-int-o v n -- ir c e e t1-- ---

.r.infl.uencer
la. rdpartition de revenus'par le biais 
de programmes de
redistribution, 
Il existe deux approches fondamentales pour mesurer la rparti
tion des revenu., La premiere consiste 6 comparer la 
proportion de revenus
 
totaux par deciles ou quintiles allant des groupes les plus pauvres aux .plus

ais-s Leschiffres dela Banque mondiale indiquent que-20% du groupe le plus
 
pauvre de la C6ce d'Ivoire a couchd 2,4% du total des revenus en 1985-86, alors
 
que les 20% plus aisds ont touch 61,4% du total des revenus. (La Banque ne
 
donne pas I.es chiffres sur la r6partition des revenus pour le Niger) Des
 
mesures de cette nature sont appel6es mesures d'in~galitd relative. Les mesures
 
d.in~galitd absolue par ailleurs fondent
se sur la d6finition d'un niveau de
 
revenus minimum 
pour rdpondre aux besoins de base. La proportion de la
 
population qui req.oit des revenus en-dessous de ce "seuil de pauvret&, est pris
 
comme mesure de degrd de pauvretd absolue. Les mesures absolues ont l'avantage

d'tre plus faciles A calculer et d'attirer l'attention sur le dnuement total
 
dans lequel vivent certains, problme qui est plus important que mesurer
 
l'indgalitd relative. Au Niger, il est probable qu'on se souciera surtout des
 
riformes de politiques sIUr les manages avec des 
revenus 6gaux ou infdrieurs au
 
minimum. 

En i'absence d' tudes sur la repartition des revenus ruraux et la pauvret6
 
au Niger, 
il est difficile de savoir si les in6galit6s de revenus et le
 
ddnuement absolu soot de graves probl6mes. Actuellement, on suppose que les
 
revenus ruraux ne sont pas fausses et 
il y a une forte incidence de pauvret6.

I1 a dt6 suggdr6 auparavant qu'il ne serait pas trop difficile de choisir un
 
-chantillon reprdsentatif des m~nages ruraux au Niger 
et de suivre leurs
 
revenus. Supposons que 1'6chantillon englobe des m6nages regroupant 
tout
 
I'dventail des revenus, cela nous donnerait des donndes non seulement 
sur le
 
revenu moyen mais dgalement sur la repartition des revenus. Ces informations
 
pourraient 6tre extr~mement utiles pour ,-valuer les effets de rdformes de .



politiques et autres changements sur la pauvret6 et l'in6galitd des revenus.
 
Les changements de politiques peuvent avoir des impacts diff6rents suivant le
 
niveau de revenu et il est important que ces changements soient dvaluds non
 
seulement sur leur impact pour le niveau de 
revenu en g6n~ral, mais 6galement
 
pour les effets sur les groupes economiquement faibles par rapport aux 
autres
 
groupes. Par exemple, si les nimnages ruraux dans les groupes de rovenus les
 
plus faibles d6pendent de mani6re disproportionn~e des revenus non-agricoles
 
pour leur subsistance, des politiques qui entraineraient une hausse des prix

alimentaires pourraient faire baisser de mani6re significative leurs revenue en
 
termes r6els.
 

La dimension finale concerne la pdrennit6 de l'conomie rurale. Au Niger, .
 
le principal problme lorsqu'on parle de 
p6rennit6 est la d6gradation de
 
i'environnement, surtout Ia d6sertification qui vient des surpAturages et des
 coupes d'arbres pour le bois de chauffe. 
 La stabilit6 environnementale d6pend 
 .
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deombeuxfacteurs lies, entre eux tels, que, la- population,.,huma.ne et: lIes:v~~~ 
:aniaux,4le. rdgime' foncier ,et -1 utilisaion des- terres et les technologies( i2.',iiagr2coles 	 derns ettraditien- place, (utilisation d'intrants .,,oere ettaditinn0 l s) 'Nmexs ~ ru~ 

~'~ e puent 6tre influenc~s pardeschangeme'nts de politiques aslesfat ur
be ex dirigds sp6cfqe
bi a-~ 1' d
xproblemes de lenvironnement que ceux qui
.raicent rrdevautre
vnus ruraux, production agricole od'mLS.. tauourivo ,r-nclureile l'ondilfau rp 

Si 
 _ncuep 
 les
 cous ou avahtiges A long terme aussi bien~pour les projets que la conception


des politiq'ues 'Il faut 61aborer des' mdthodes ~pour tenir compte de, ces 
couts.
 
En plus, il.e'st possible de suivre des variables. qui ref1'~tent' la d~gradatio

de 	 1'envirnnement., Certaines de variables la densit d e laces sont 	 population, densit de 1'-levage, mode d'utilisation des terres; et pratiques de A
 

2< 	production agricoles (avec non seulement l'utilisation d' i'ttrants rnodernes, mais
aussi. des pratiques agricole tiraditionnelles et certains syst~rnes applicables 
c~omme l'agro -fores terie) . 'Nombreux 'de ces facteurs peuvent dtre influ;,Inces
 
drcteente-t iidirectement par les changements de politiques .-- ceux q 
 :

;'hdressent plus directement probl6mes de
aux 	 l'environnement-:et ceux .qui se'
 

concentrent sur les aspects tels que les 
revenus ruraux e-la production et la
 
commercialisation agricole. 
Par exemple, les relations de prix relatifs peuvent"
influencer les modes d'utilisation des terres. 
 Le prix et la commercialisation
 
des intrants peuvent peser sur les choix que fera l'exploitant face 6 la gamme

des techniques de production qui lui semblent 6conomiqu.ment faisables. Etant
 
donne, que nombreux des impacts sur 1'environnemen.'- sont 'des consdquences

involontaires oui imprdvues de politiques qui sont solides par ailleurs, il nest--'
 
pas toujours necessaire de faire 
des travaux de recherche sur les liens entre
 
les politiques et la ddgradation-de 1'environnement pour suivre les problmes
 
en ce domaine.
 

' :"'"... L'autre composante importahte du cadr hoiu s 'raiainoil
struc sen q Lapremire the pour observer la relatio'
 
entre les elements de 1'organisation et les variables de fonctionnement est de
 
d-limiter le domaine en question. 
Par exemple, si les r6formes de politiques 
que i'on veut suivre 
concerne la libdration des march6s cereal'ers, le domai'ne
 
pertinent est le, sous-secteur cdr~alier, de i'6conomie. 
 11 esu bien sir exact
 
qUe les -marchds c'rdaliers sont relids A' d'autresi parties 
de l" conomie
 
nationale et que certains aspects de cette.6conomie peuvent 
influencer le sous
secteur c~ralier. Toutefois,' si l'on veut faire. le 
suivi, il faut spcifier
 
un domaine relativement 6troit oUi l'on assiste A certaines 
influences. dues aux

relations 
avec -d'autres march;s et.les Secteurs -conomiques, introduits de
 
mani~re exog~ne s'il le faut. Ddfinir'le domaine comme 
6tant tout le secteur' 
agricole alors que la priorite est 
la reforme spdcifique sur les c~rdales tie
 
fra qu'embrouiller les choses. . ' ... 

L'dtape d'apr6s concerne les caract6ristiques structurelles du secteur
 
"conomique, y compris le- comportement des participants. L'objectif de cet
 

eexercice est- d'expliquer la mani6re dont le syst~mes 
fonctionne. D6crire 
1 'organisation du syst6me demande le type d'informations pr6sentdes gen6ralenment
dans les etudes,conomiques. Dans le cas du sous-secteur c.rdalier au Niger, ''' 
par exemple, plusieurs 6tudes ont 6t6 faites qui pourraient .tre utilisdes pour

d~crire les syst~mes de production c~r~ali~re, les modes des excddents commer
cialis6s et la consommation de subsistance, la structure du syst~me de 
commer

~$>*ij~.' 	 14. ' 
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cialisation et les echanges entre les 
grands centres de marche, les types de
 
personnes et d'organisations qui participent au transport, A la transformation,
 
A la vente en gros et au d6tail des cereales, l'importance du commerce interna
tional, les modes de consommation saisonnihre et le cadre politique au sein
 
duquel fonctionne le secteur. 
II faudrait 6galement inclure des estimations sur
 
certains param~rres tels que les elasticites de la demande et de l'offre, s'ils
 
sont disponibles, er, le cas echeant, des hypotheses relativement solides 
sur 
les comportements qui rcponden au.: conditions economiques changeantes. Enfin, 
il serai: peut-Arre ndcessaire de decrire les facteurs exogenes provenant de 
I 'economie au sons large et pouvant 6tre importants pour notre etude. Par 
exemple, on ne porrait pas traiter A fond le marchd cerealier aux Etats-Unis 
sans parler des screurs d'6levage qui sont les principaux consommateurs aux 
Etars-Unis. 

Les caracutrisriques o:ganisauionnelles tirees des etudes economiques 
doivent 0tre reliees A des determinants de resultats particuliers, tel qu'il 
est d6crit. Par exemple, si Ia commercialisation des c6r6ales est dominee par 
un petit nombre de grands negoclants, le prix de consommation sera en grande 
partie dKrermin& par l a marge de commercialisation. Une foi.s que Les liens 
ilporrants entre organisation et resultats sont donns, i1 est possible de 
commence r a dW inir Los consequences possibles des reformes de politiques que 
l'on veut suivro. Co tpe d'exercice a peut-tre A6r fait au moment ou on a 
choisi les reformes dC politiques. Dans tous Les cas, un aspect important de 
cette partie do I'analvse est d'6valuer de mani~re r6aliste I'ampleur de 
I' impact escompt. Par exemple, les reductions des subventions pour les 
intrants no ,ot peut-6tre pas changer Les revenus "ruraux si seuls quelques 
producteurs achetent Les intrants et si les etudes 6conomctriques indiquent que
I a roponse des produc teurs aux changements des prix d' intrants n'es t pas tres 
importante. S I 'on connait quelque peu les relations entre organisation et 
resulats ainsi que 
Los effets probables de la r6forme de poLitiques proposee, 
ii sera possible de trouver Les variab les qui peuvent tre suivies et qui sant 
des chevilles ontre ls changements organisarionnels occasionnds par Les 
eormes de poLitiquos et Les importantes dimensions touchant aux r6sultats et 
A La performance. 

Bien sir, ii est dgalement possible d'obtenir par une procedure plus
porctuelle un ensemble analogue de variables. Mais il vaut peut-6tre mieux 
chercher A travailler dans le cadre plus formel dont il est question ci-dessus. 
D'abord, Ulne description formelle de l'organisation sectorielle non seulement 
peut aider A identifier Les variables importantes mais servira 6gaLement comme 
point de dApart pour mesurer les changements. Par ailleurs, il est probable que 
cela nous permettra de nieux cerner Les facteurs autres que Les rdformes de 
politiques quL peuvent avoir contribue aux changements observes dans les 
variables suivies. Avec un travail encore un peu plus approfondi, on peut 
obtenir des ensembles plus complets et plus utiles de variables sur les 
determinants. 11 est p].us facile de se pencher sur les d6terminants des revenus 
des menages que sur Les revenus des menages en soi, car les effets des change
menus de politiques, par exemple les prix du nil, sont plus fEnciles A definir 
que les efers sur le revenu. On pourrait par exemple conclure qu'une politique 
qui entraine La hausse du prix du mil dans un contexte ou la plupart des produc
teurs sont des vendeurs de il a reussi si Les prix suivis Gimpent au-dessus 
des tendances historiques, qu'elles que soient les variations du revenu.
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Ii y a plusieurs autres aspects dont ii faut tenir compte dans l'analyse.

Premihrement, il reste necessaire 
de d6cider si la rdforme de la politique
 
economique a 6A mise en oeuvre. 
 Cola demande, entre autres, de comprendre la
 
manLere dont les changements se sont: traduits en actions individuelles. Par 
exemple, il est probable que certaines procedures de commerce agricole se soient 
developpees entre le Niger et le Nigeria. La liberation du commerce officiel
 
entre les :leux pays ne s'est peut-6tre pas traduite par une modification rapide
des procedures adoptees. Des facteurs de cette sorte pourront Atre pris en 
comp a borsqu'on fait une evaluation rdalisue de l'impact probable des rdformes 
de politiques. De la reme maniere, il faut tenir compte du temps. NAme si l'on 
no sait pas le temps qu'il faut pour qu'un changement donn6 se manifeste sous 
forme mesurable eo identifiable au niveau de variable s,.uivie, il fautla tenir 
compto du fain que lns effets se font gendraLement sentir preb coup. D'autres 
considerations pratiques vont probablement entrer en lign ,le compte lorsque
ceti approche est rapplique au probleme de la conception des systmes de suivi 
des reformes de politiques. Dans la section suivante, la procedure sus
mentionnee est pour une premiere d'unut iiisee faire dbauche syst&me d'evalua
tion de I'inpact pour le SDSA en PRPEN. 

3.3 Un svsteme Pour suivre 1'impact du SDSA et du PRPEN 

Dans cett .section, Le cadre th6orique sus-menionne s'applique aux 
r6formes de poliiques 6conomiques au Niger, dans le cadre des programmes de 
I'USAID, du SDSA ,t du PERPEN. On cherche essentiellement A obtenir un ensemble 
de variables qu on peut suire pour 6valuer l'impact des changements de ces 
pol.tiques. On pti: tros t)01 d'attention au:: parties des projets financs par
le fonds (k c ,ntroparcie. En Hait, ces pro jets renforcent les reformes de 
politiquvs, ainsi leurs impacts peuvent Aire ranges par les consdquences 
get6rales des progcames. Cola ne veut pas dire que faire un suivi de ces 
projets ne soit une bone ide, mais 'es efforts ddployes en ce sens ne rentrent 
pas dans la portee de la pr6sente dtuue. Les domaines de reformes dont il est 
quest ion concerne notamment les subventions des intrants, la liberation ou 
march6 cerdalier et le commerce frontalier. Les programmes sur les semences, 
les svndicats et la gesrion des ressources naturelles ne sont pas analysds en 
detail. Certaines parties spocifiques pour ces trois programmes ont dt6 
traitdes daris 1'accord ot bion qu'il soit utile (ie trouver un cadre formel 
6galement pour cis programmes, ces travaux semblent moins urgents. 

Les discussions suivantes (levront Atre vues A titre preliminaire. Elles 
cherchent (ssentie lement h montrer comment le presente dans lacadre section 
pr6cddenre peut Arre utilise pour trouver variablesdes destinees A l'valuation
de l'impact. II existe suffisamment d'informations pour traiter A fond les 
intrants agricoles, le secteur cdtdalier et le agricoie. Les descripcommerce 
Lions plutdt superficielles mises au point pour ce rapport sont plus ou moins 
exactes, mas peuvent comporter des erreurs. Il faudrait faire des descriptions 
plus approfondies do ces secteurs avant la mise en place definitive du syseeme 
de suivi. 
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3.3.1 Subventions des intrants
 

Le domaine pour le secteur composant du SDSA est le march6 des intrants 
agricoles, y compris les engrais, les pesticides, les outils agricoles et les 
semences. Pour de nombreux producteurs nigdriens, les semences, les outils A 
main fabriques localement et la main-d'oeuvre familiale sont les seuls moyens

de pcoduction agricoLe. Los engrais figurent probablement parmi les intrants 
achet6s les plus imporrants, La demande globale d'intrants achet6s est linit~e 
et souvent Lr6s diffuse. Notons toutefois .me exception: la demande. de 
pesticides pour le coton. Le coton ne peut pas tre cultiv6 sans pesticides et 
les zones de production sont relativement concentrees. En gdndral, les 
producteurs nigr lens dependent moins des marches pour acheter des intrants que 
leurs coli igues partout a illeurs dans le monde. 

Divarses organki.a;ations des seceurs public et prive approvisionnent les 
marchesdes intr.nt La plupart des outils manuels et les pet ites machines 
agriclk now rH-iqi s par los artisans ocaux. Wdneralenent, les semences 
ne soit: pAs , chte, encore ,u'il y ait certaines activ tes de promotion pour

rab-iqur, Us '- , cerVtfoutt s qui pourront tre vendues aux exploitants
agricoL in. 1 r s.'aeistcs ameliordes. Les graiies de coton et de-,. par 
'k son. n.nra nc aclete.s aupres d'organIsmes publics. Les marchands du 
socteur pi'i'r') alinenent [e iiiarch6 des engrais dont la plus grande partie est 
importe du Nigeria. De grandes quantites d'engrais sont 6galemen importees 
par Les bailleurs do funds. Les marchands du secteur prive ur.vaillent 
directemont avec Los producteurs eL 6galement avec les projets de developpement
do I'Eta: Cortaiins Scoulent de grandes quantit&s d'engrais alors que d'autres 
se nhat'ut de la r nte des engrais en tant qu'activt6 secondaire. Les 
coop&rat:ivos ne -ont pas tres dovelopp6es au Niger; elles ne .jouent donc pas un 
r6le Og, Li icatiE sur les marches. Avant We SDSA, la Centrale d'approvisionne
went (CA) ,jouait un r6le imnportant sur le ma rch6 des intrants. La CA fournis
sait des ong'ais oL ('autres intrants A des prix subventionn6s, iais les 
quantites Ocoulees no suafisalent apparemment pas pour repondre a la demande 
(6valuation Ai ni-parcours de Michigan). 

Les r6formes des politiques &conomiques relatives A ce secteur se 
concentrent sur los subventions d'intrants et la rdorganisacion de la CA. On 
espore quo 1a suppre ;sion des subventions des intrants supprimera la n6cessite 
de rationn-" cvi.:-c. Sil v a une nlus grande offre, il y aura mains besoin 
do s;abveT)n i01e1 " Ie P ri:.: des iitrantn. En plus, ce changement de politiques
devrait perimettre (de diminuer Les d& ficits budgitaires de 1 'Etat. En supprimant

I'avantage 
 de prix de la CA, on espere que Les cooperatives joueront un r6le 
plus important dana 1'approvisionnement d' intrants. En g~ndral, on esp&re que
les tfotnes permentont de disposer de plus grandes quantites d'intrants A doW. 
coC rs plus faibles, ntu,'ment.nt donc I'adoptjon de technologies modernes. 

I1 existe plusieurs hypotheses sous-tendant ce que nous venons de dire. 
Premidrement, si to changement des prix d'intrants de la CA peut avoir des 
consequences sur los quancits disponibles, c'est qu'on part de l'hypoth&se que 
ce sont Los subvenr ions qui determinent en grande parte le prix de march. Si 
les engrais peuvent &tre achetes dans le secteur prive a des prix plus faibles 
que le prix de la CA, il n'v aura pas de rationnement ,Amoins quo be Gouvetne
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ment n'intervienne directement sur 
les marches privs. On part 6galement de
 
l'hypoth~se que le prix de la 
CA est un prix plafond, autrement le fait de 
supprimer les subventions ne stimule pas les cooperatives A devenir plus actives
 
sur les march~s des intrants. Dans le court terme, les effets prevus de la
 
suppression des subventions ne sont pas conformes avec la notion que de plus

grandes quantites seront disponibles A des prix plus faibles. Si l'hypoth~se
 
selon laquelle le prix de la CA est le 
prix du marche se vWrifie, alors la
 
reforme er nij'era de plus grandes quantites A des prix plus dleves. Mais en
 
tous cas, !a olforme n'a de sens que si l'on part de l'hypothese qu'il y a
 
relation des prix de la CA aux prix du secteur priv6.
 

Les autres hypotheses nh.cessaires pour qu'il y ait la s6quence d'evdne
ments prevus concernent Los hypothdses sur le comportement du producteur et des
 
cooperatives. La reponse pr~vue des coop6ratives repose sur l'hypothese selcn
 
laquelle de faibles prix de march etaient 
la raison essentielle de la non
participation des cooperatives au march. 
 On suppose apparemment que la demande 
d'intrants du productour a 6 freinee par les quantitds disponibles, donc de 
plus grandes quanitds seront achetees si elles sont disponibles, m~me si c'est 
A des prix plus 1eleves. En d'autres termes, on ne pense pas que le comportement 
du producteur soil troes sensible 
aux prix, du moins au niveau d'utilisation des 
intrants ,-ui e:ist-e au moment ou dtain d6marree la reforme. 

Au moment o6m 6tait lanc6 le SDSA, l'hypothese concernant l'influence des
 
subventions des intrants ,ur les prix du march6 
etait probablement tr~s
 
plausible. Mais l'evaluation de l'impact A mi-parcours du Michigan concluait
 
que les prix des engrais du Nigeria etaient g~n~ralement inferieurs aux prix de
 
ia CA; ainsi on disposait do quantit~s pratiquement illimites avant la rdforme. 
Si cola est exact, le soul impact probable de cette reforme, du moins pour le 
march6 d'engrais, serait la rduction des cots pour le budget de 1'Etat. Pour 
Les aures o ngrais, la ref"ormne pourrait permettre d'atteindre les resultats 
escompt~s. Mais Les caract6ristiques de certains des marches ne permet pas
d'osp6rer des impacts importants. En ce qui concerne les outils et l'6quipe
ment, le nombre relativement petit de producteurs qui utilisent des charrues et 
autre instrument tire par des animaux ressentirait les effets de changements de 
prix, mais la majorite de producteurs te verrait que peu, voire pas du tout, de 
changementc clans les prix de leurs outils manuels fabriqu~s localement. Les 
changements dans les prix des pesticides influenceraient surtout la production
d coton et de riz. En fait, les subventions des pesticides n'ont pas 6t6 
supprim~es et enfin, il ne semble pas que la CA vendait dcs semnences et des
 
graines.
 

Par consequent, la seule chose qu'on pourrait esperer de cette r~forme
 
6tait la diminution des ddpenses de l'Etat. 
 Mais au moment oi 6tait demarre le
 
programme, la structure 
du march6 des engrais n'etait pas vraiment comprise et
 
on aurait pu esp-rer que la diminution des subventions d'engrais do la CA ect
 
un impact important sur ce march. Notons en passant que cela montre combien
 
il est important de definir des hypotheses et de les eprouver avant de ddmarrer
 
des r6formes. Si 
l'on ne oonnait pas bien les aspects 6conomiques qui Ktayent

les hypoth&ses, il vaudrait mieux les 
etudier. Etant d e les connaissances 
dont on disposait au moment omi etait demarr6 le SUSA, on aurait pu s'attendre 
A ce que la r6forme ait un effet positif sur le budget, qu'elle debouche sur do 
plus grandes quantites d'engrais disponibles A des prix plus eleves et qu'elle 
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encourage certaines initiatives du secteur privd et des coopdratives. Mais il 
n'6tait guere realiste de s'attendre A un impact important sur ces mWmes 
activitds.
 

L'etape d'apros consiste A relier ces effets prevus aux determinants des 
tcrois dimensions qui nous interessent. La premiere dimension est le niveau de 
vie en zones rurales exprim6 par le revenu moyen des menages ruraux. Comme nous 
1'avons d6ja notd, il v a deux sources de revenus dans les zones rurales du 
Niger: le re.'enu airicole et non-agricole. Le revenu agricole est determin6 
par las quantites produites, Les prix de la production, la quantitN d'intrants 
uttlises et les pri:.: des intrants. L'effet le plus direct do la reforme devait 
Stre acctroissement dans le prix des intrants. Cela diminuerait le revenu m~me 
en utilisant les mmes quantites d'intrants. Seulement, on partait du principe 
que ie rationnemeot d'engrais signifialt que les producteurs utilisaient moins 
que Ia quanuitQ optimale aux prix subventionnes. Par consequent, la rdforme deIn pol Vtiquo economique ontrainerait des changements non seulement dans les prix
des ongrais mais o>alment dans Les quantits uvilisees. En ce qui concerne le 
suivi, iI dw'.,enai t donc necessaire de contr6ler aussi bien les prix que les 
quan-ites d'intran::s acherts. Une hausse des prix accompagnde d'une diminution 
dans les quantites moyenes utilisees indiquerait diminution de revenus. Une 
au,,men taritn de pri: Acceinpamn6oe d'une demande accrue impliquerait augmentation
des renui>; puisjue es productours naugmenteron t leurs depenses pour les 
intrants quo si Ia valeur de La production complbmentaire serait plus grande
S:iccroissement des ddpenses. Des prix 

que 
qui no changent pas ou qui diminuent 

indilueraient qe ' ii faut revoir Les hypothbses sur le r6le que joue Ia CA dans 
10 pr :. des Lutrants. Si on d6cidait do suivre dans le temps la variable prix,
ii s;rair n6cesi-e dr . supprimer l'inf7.ation qui aurait fait grimper le prix 
depuis lu debuLt du suivi. 

i.m rveull l Igticole pouvant Stre obtenu ddpend de Ia demande de main
d'oeuvre (los ontruprises autres que los entreprises agricoles et de Ia main
d'oeuvre que los ma es 
 peuvent consacrer A ces activites. Si la main-d'oeuvre 

'est pas une contra inte, Los revenus non-agricoles seront essentiellement 
determines par les possiLbilitos d'emploi i I'e:.:terieur de la famille ot la 
demnande de biens que le mnage pout produitre lui-m6me. La production et la 
vente d' intrants a.iricoles peuvent Sire une source de revenus non-agricoles.
Si la reforme offre des possibilitds de ce type, elle aura un impact positif sur 
le revenu. I1 pourrait s'agir d'etfets directs et indirects. Par e:elmple, s'il 
v a p us grande demanded 'engrais 61mination duavec i progressive rationnement 
do Ia CA, le nollbre do personnes qui obtiennent des revenus le commerce prive
des engrais augmenItera. Si les producteurs utilisent davantage d'engrais, Ia 
demande d 'inLrants comp lmentaires produits localement pourrait, elle aussi, 
a u,Pmenter, par e.:emple, les outis pour le ddsherbage. Les effets indirects 
soront probablenient assez I Lmit6s et ii vaudrait consacrer les ressources aux 
impacts directs. 

L'hypoth6se ust donec quo la reforme entrainerait dans son sillon accrois
sement des revenus provenant d'activites non-agricoles suite Aiune plus grande
commercial isatiol et production d' intrants du secteur prive et des cooperatives.
Le systeme de sui'.'i doit trouver une valeur suppletive pour ce stimulus. Vu que
Les effets sur Les marches des outils manuels et des pesticides seront probable
mont 1umntes et ,u'il taudra prendre dOes arrangements s6pares, il vaudrait mieux 
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limiter cette partie du 
systeme du suivi au marche des engrais. Ii a dtd
 
suggdr6 un peu plus haut de suivre les prix (en termes reels) des engrais 
et les
 
quantites demand~es pour 6valuer l'impact sur le revenu tire de la production
 
agricole. Si on suit la demande 
en etudiant les quantites vendues A certains 
marches, il serait egalement possible de suivre la source des engrais. Si la 
proportion d'engrais fournis par les societes privees ou les coopratives 
augmentent sur les marches etudies, on pourrait en d6duire que la reforme a aide 
A augmenter les possibilit6s do revenus non-agricoles. LA aussi comme toujours, 
etant donne que do nombreOx autres facteurs influencent la participation du 
secteur prive et des cooperatives A la vente d'engrais, les changements mesur~s 
ne pouvent pas Atre des preuves prima facie de l'impact. Tel qu'on notera plus
 
tard, 6valuor 1'impact domande que l'on spdcifie le contexte et que 'on cerne
 
les circonstances extrieures. Lne autre approche pour reunir des 
informations 
sur los march6s d'engrais consisterait A delimiter un 6chantillon representatif 
de fournisseurs d'intrants prives aux cooperatives et de demander qu'ils fassent 
des comptos-rendus annues sur les quantites vendues, les prix auxquels sont 
vendus Les engrais, le type de clients, etc. Ii serait interessant pour 
s'assurer que los fournisseurs fassent effectivement ce compte-rendu, de songer 
A les remuneror pour cola LA aussi, on verrait la preuve de 1'expansion des 
sociot6s prives ot des cooperatives dans l'expansion des possibilitvs d'emploi 
non-agrico 1 et, partant, do rov'.onus acc rus. 

La soconde dimension est I qui&t telle que donnee par la rdpartition des 
roven',s. 11 ost .(ident que la reforme du marche des intrants pourrait 
influencer le riveau de revenus par Le biais de son influence sur les prix et 
los quant- s dos intrants ot ses impacts sur les possibilites d'emploi non
agricole. Iv a deux movens dont Les rWformes peuvent influencer La rdparti
tion des roven Pr' mieroment, los effets vont changer selon les groupes. Par 
exemple, [ la ,forme signifie rencherissement des prix surtout pour les 
producteurs A ai) les re'.'enus plus que pour les autres, iI v aura aggravation 
do L situation au niveau do La rdpartition des revenus. En second lieu, 
cecta ins groupes pourraient tre plus dependants d'un intrant donne et seront 
danc plus vulnerahles A des changements qui deviendraient donc disc riminatoires. 
En appa rence, il '1emble pou probable que les reformes d'intrants entrainerait 
ce genre de discrimination des prix. Au contraire, prob-blement que dans le 
cadre du sv'st&me d'engrais rationes de la CA, c'est uniquement les grands 
exploitants avec de bonnes relations qui pouvaient obtenir des engrais subven
tionnds. Dans ces circonstances, il se pout que les producteurs a faibles 
revenus aMiont piave dos pris plus eleves avant la reforme laque1le devrait 
entrainer une plus grande uniformiMt des prix. Dans ce cas, la r6forme aurait 
valu une rpartition plus equitable des revenus.
 

Outre 12s prolcteurs, les ndgociants prives des intrants pourraient 
6ga lmfent Atre influ iic6s. La aussi, il est possible que la rdforme ait 6gal isA 
les chatces de manie re a ce quo Les petits marchands puissent profiter de Ia 
nouvel Le .structure du marche des intrants. Bien sCir, I'on pout imaginer 
d'autres conditions Hitiales et des c fets qui aggraveraient la situation des 
exploitants A faibles revenus et des petits marchands. Mais vo que I'on sait 
si po str la ropartition des revenus dans les zones 
rurales du Niger, il est 
difHc lde Lair des previsions rdalistes en ce qui concerne l'inpact d'une 
rWforme de la politique economique A ce niveau. Par exemple, la rdforme devait 
ontrainer un certain rencherissement des prix qui pouvait signifier une 
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situation plus difficile pour les producteurs A faibles revenus. Mais il semble
 
que la plupart des producteurs n'utilisent pan; 
 des intrants achetes, donc la
 
r~forme ne les aurait guere touches. A moins que l'or ait une raison 6 priori

de penser que la rdforme aura tel ou tel effet sur la rdpartition des revenus,
 
cela ne vaut probablement pas la peine de construire le systeme de suivi de
 
maniere a evaluer cette relation en particulier.
 

Cela ne vaut pas dire que la repartition des revenus doit tre tout A fait
 
laissee pour colnpte dans notre modele original. S'il n'est guere realiste de
 
penser que les reformes des marches des intrants auraient un impact sur la
 
r~partition, la m~me chose ne s'applique peut-6tre pas aux autres reformes. 
De
 
plus, I'approche rhcorique se 
fonde sur la notion qu'il faut se pencher sur les 
implications d'une rdforme pour determiner le type d'impact auquel on peut en 
route rdalit6 s'attendre. Enfin, nWme s'il ne semble pas que cette 
r~forme va 
changer pour beaucoup li situation d'Agalite des revenus, cela vaut la peine de 
pr~ter une certaine attention A cette question. Il nous faut des informations 
sur les sources de P'approvisionnement en engrais pour evaluer les ch..Rements 
sur ces marches. Il est probablement possible, sans que cela n'entraire des 
coits trop 6levs, d'obtenir des informations sur l'importance des marchands 
prives et la taille des cooperatives ainsi que sur la participation par type
d'entreprise (privde, cooperative, ou publique) . Ces informations nous
 
permettront de mieux comprendre le 
r6le des petits marchands et de voir comment 
on peut niveler l'indg-ilite do la r6partition des revenus. 

La troisime dimension est celle de la pcrennite ou protection de
 
I'environnement. Nombreuses des 
 repercussions sur P'environnement ne seront 
peut-itre pas visibles dans le court terme et, par consequent, il faut les 
analyser soignousement si 1'on veut mertre au point un systeWe de suivi 
efficace. L'un des impact les plus directs de !a rdforme du narche des intrants 
est l'augmentarion 6ventuelle d'intrants modernes, surtout les engrais. Si les 
niveaux d'utilisation d'engrais et de pesticides sont relativement faibles au 
Niger et que les problmes de pollution ne sont pas trup graves, I'urilisation 
d'intrants chimiques dans certaines 
regions tres concentrees comme celle de la
 
culture du coton et du riz pourrait par contre Otre bien plus elevee. Dans ces
 
regions, il faudra donc concevoir un systeme pour suivre l'utilisation des 
engrais et les indicateurs 'Y production. Un impact plus indirect serait les 
changements de pratiques culturales, lies aux problemes environnementaux, par
exemple l'erosion des sols ou le deboisement. Ii s'agit d'Atre attentif A ces 
6ventuels effets et de suivre les utilisations des terres dans les zones 
vulnerables. 

En bref, les grandes variables A suivre sont les prix des engrais,

I'utilisation des engrais et la participation des negociants prives (petits et
 
grands), des coopdratives 
et de la CA dans les ventes totales d'engrais. En
 
outre, il sera peut-6tre necessaire de mettre au point un systeme de suivi pour

certains aspects particulier du marchd des 
intrants, par exemple lPutilisation
 
d'engrais et de pesticides sur les pdrimntres irrigues et d'autres regions oci 
l'on cultive le riz et le 
coton. Etant donne qu'il est difficile de prddire

lAvolution des changements technologiques, il sera peut-6tre egalement
 
judicieux de suivre 
la demande de certains articles agricoles (charrues, etc.)
fournis par la CA et, A lavenir, par les societes privdes ou les coopdratives.

Enfin, etant donne que limpact le plus probable de la reforme sera de diminuer
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les d~penses budgetaires consacrees aux subventions, cette variable doit 6tre
 
suivie et note. 
En gdndral, il semble qu'un petit nombre de variables suffise
 
pour cette partie du syst~me de suivi. Les informations doivent tre collectdes
 
une fois par annee sur les marches d'engrais. La grande partie pourra probable
ment Atre rAunie dans le cadre des previsions de recoltes. Ii faut 6galement
noter que Les variables suivies ne suffiront pas pour tirer des conclusions sur
le fc ctionnement actuel si 'on ne dispose pas d'autres informations sur le
coniexte dans lequel se placent ces changements. Par exemple, Ln embargo
nigerian sur les exportations d'engrais augmenterait les prix au Niger et ce 
rencherissement ne devra rien A la rdforme du marche des intrants. Nous 
traiterons de I' importance des informations contextuelles dans la section des 
conc lusions. 

3 3.2 R6forme du marche des c~rdales 

Le domaine pertinent pour cette composante du SDSA et le march6 des prin
cipales cereaLes. Dans la discussion qui suit, on ne s'attardera gu~re sur le 
riz, march6 important devant Rtre e-:amne separement. Le ril est la principale
c~rale de base au Niger avec le sorgho qui est egalement important; ce sont Los 
marches c6rdaliers dont nous traiterons ici. Le mil et le sorgho sont cultiv~s
dans Les regions arables du Niger avec de simples techniques: on seme dans des 
petits silons traccs par des charrues et remplis d'un peu de terre A la main. 
On plante en rangees p los Ou moins droites, avec on espacement relativement
 
rdduit. IE g"neral, on 6monde une 
 fois que Les plantes commencent A pousser.
Le dohsherbae .se Lit avec des outils manuels et les champs sont pratiquement
MIs U110 fois 1u'ona moissonne avec des machettes. QuelqUes intrants sont 
acheis a part 1.' outil,s manuels. On garde les semences de l'annde pr6cddente
et on t:ento d'encoura ger l'urilisation des varictes amelior~es pour Lesquelles
i1 faut acheter dos semences. En g-neral, on a trouve moins de vari Hs de mil 
et de sorgho a lort rendement que pour les autres graines cdrcaLi~res. Les 
renlenents movens ai Niger sont environ 500 kg par hectare. L'utilisation 
d'engrais peut-tre rentable nAme avec les varidtds traditionneLles. Mais
 
l'utilisation totale d'engrais n'est que de 10.000 tonnes 
 par annee et la vaste 

iajorito des producters traditionnels n'utilisent pas d'engrais. 

En imoenne, 76 du mi produit au Niger et consomme par le menage qui le 
produit, er 24, est disponible pour la commercialisation. L'essentiel de cette 
part to col0.1e1rc ia i[see va aux consommateurs urbains et environ on tiers des 
menags ruraux sont arheteurs. Par consdquent la demande rurale de mil peut 
tre aussi importante que la demande urbaine (evaluation A mi-parcours I 

Michigan). La plupart de La transformation du mil apres la moisson est faite 
par les nenages ruraux et urbains eux-mmes. 11 ne semble pas que le stockage
soit un problene dans Le climat sec du Niger. Les cdrdales sont 6cou6es par 
un hombre important de negociants prives travaillant pour des socAites plus ou 
mouns importantes. En outre, une entreprise publique, 1'Office des produits
vivriers du iNiger (OPVN) s'occupe d'un certain nombre d'activites de commer
cialisation des c~rales. L'OPVN garde des stocks de reserve, gere L'aide 
alimentaire, exploite certaines des usines de transformation et cherche A
organiser le marche des cereales. Avant le SDSA, l'OPVN a tente de stabiliser 
Les prix et de gdrer les fournitures destinees aux zones urbaines et autres 
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zones d6ficitaires par le 
biais de campagnes officielles d'achat. Vu que ces
 
achats 
6taient faits A des prix officiels uniformes, les prix aux producteurs

auraient dQ tre align~s 
sur le taux officiel. Mais le soutien de 1'OPVN se
 
s'est jamais vraiment materiaiise et les veritables prix des cereales, tel que

ronsrate sur Les 
march~s paralleles, variaient considerablement d'une region A
 
l'autre et d'une 
saison A l'autre. Les variations saisonnieres sont parti
culirement penibles pour les menages ruraux qui sont forces A acheter des 
c -r6ales A la fin de la saison quand les prix sont les plus eloves. 

Le commerce international des cereales pout tre important au moment de
 
penurie ou Les cours 
sont eOves. En movenne, de 1980 A 1985, les importations
officielles de cordales equivalaient A environ 4% de la production nationale 
(e\'aluarion A mi-parcours de Michigan). Vu que seulement un quart de la 
production totale ost commercialise, cottoe quantite represente environ 16% des 
quant ir6s Ochang;es. Les m6mes commenrai rpq peuven'r irre fai r.- pour 1 'aide 
alimenrairo qui reprosenreou onviron 3 ce La production cdr6ali6re nationale 
de 1980 a 1985. L'aide e Les Ochanges de produits alimentaires peuvent exercer 
une forre influenc. squr Les pr.ix du marchV, surtout s' ils sont 6coul6s en un 
temps as.s;e: court. ILes echanges A 1'00Iinrieur du Niger ot des consequences 
encore plus impor antes. Los variations r6gionales peuvent Atre extr6mes. Par 
o:wVwiO)1c, cu'TAii'' is lalg dans region d'Ouallam oant connu trois echecs de
 
cultures, l',m pie s l'aurre de 1985 A 1987. Dans d'autres regions, 
il v a eu 
des recolc.s no ri":le.;, Ki moins pendant certaines de ces annoes. Ii est 
e:.:xrroiemen: impoi-tan 
 de fournir des ci reales aux r6gions deficitaires. II 
semble y ,i'.oir des mouvements importants m6me si les coats sont dlevds. Ce sont

shrrouc !vs mcaircloands prives qui fournissent Les crtales. Leur marge de
 
commo rciali satI iOM,-t l4-.'oo s cACause des couts d'une mauvaise infrastructure. 
Les cooperati.e;, etant pas tres developpees, ne participent pas A la 
cominercialisat-ion ds ceroales. 
 D'ailleurs, pour les villageois, les coopdra
tires sont si pIlemnt une machine bureaucratique. 

La r6forne de Ia politique se rapportant au marche c6realier portait
essentellement sur des modifications de l'OPVN et une lib6ration gdn.rale du
 
marche. En metrant sur pied cette partie du SDSA, on a remarque que le soutien 
au: prix de I'OPVN tait inefficace, que les efforts de stabilisation des prix
de I'OPVN 6taient un echec, que los operations de 1'OPVN 6taient ondreuses et 
orer le budget de I'Etat et qu'il n'y avait guere d'efficacitd sur le marchd
 
a cause (hii manque do circulation des informations sur les prix. Plusieurs 
changements ont O institu6.s pour remdier A ces problemes. Le premier
consistait a ahandonner le svstbme officiel de prix de soutien. L'objectif de 
corte pollt ique n'est pas tout a fait clair. Los concepteurs du SDSA devaient 
tre au courant quo les prix officiels de I'OPVN n'avaient pas beaucoup

d'influence sir les prix au.:quels etaient les6changdes cerdalos. C'est 
evident, si 
l'on en juge d'aprbs les marches paralldles dynamiques. Un des buts 
du PAD est de "soutenir plus efficacement les prix A la production et rdduire 
Les variations des prix. Mais le probleme au niveau de cette politique de 
soutien Ubs prix n ' :tait pas rant que I'OPVN avait declard un prix do soutien 
national mais plut6t qcue cc prix tait trop faible et que 1'OPVN n'avait pas les
 
ressources pour mettre en place assez de points d'achat pouvant absorber la 
quat it- de c6reales n6cessaire pour soutenir effectivement un prix au-dessus 
do I'6quiiibre du marchd. 

23
 



Peut-tre que l'on a abandonn6 les prix uniformes pour d'autres raisons: 
diminuer les cofits de I'OPVN lids A la gestion de l'approvisionnement des zones 
urbaines et des rdgions deficitaires dans le Nord et A la gestion du stock 
d'urgence. Si I'OPVN garde un prix officiel, il ne sera pas en mesure d'acheter 
A des faibles pri:," sur les marchds ofi il v a exc6dent. Faire baisser les prix
otait egaiLoment l'objectif du nouveau svstme d'appel d'offres pour les achats 
de I'OPVN. Ce n','st6me devait oncouragor la concurrence entre Jes nAociants,
cola si'iifie a preniere vue que 1'OPVN sera en mesure d'acheter ces c6reiales 
au cout 1e plus iible et, partant, do diminuer les depenses pour ces op6rations 
nocessaires. Pour que ceLa so rdalise effectivement, il faut que les co'its 
administraoifs (1 nouveau systeme, une fois 6tablis, soient les 6mes ou moins 
qu'auparavan, Pour suivre cet impact, iU faut suivre le budget de I'OPVN et 
savoir qu'il y aura probablement des problbmes en demarrant cetite nouvelle 
nanijre de travaillr. 

Si Ies nouvelleq pratiques d'acquisition de I'OPVN doivent influencer la 
concurrence entro nik-ociants, il faut quo les appels d'offres soienr tels (do
point de vue opporrtunit wt importance) qu 'on grand nombre de n6gociants se 
donnent do la pei ne d'v repondre. S'il v a trop de formaLit6s administratives, 
les gens ne seront gubre encourages a participer. 11 est pou probable que les 
changemen t.s dan, ias procedures d'acquisition auront beaucoup d'influence sur 
la concurceice. Des efforts plus directs pour renforcer la concurrence faisait 
egalement pattio du SDSA. Plusieurs mesures ont 6t prises pour I ib6rer les 
marches, notammen- e1imination des monopoles d'Etat et promotion du stockage des 
cI6r6ales nu niveau, du village ge6r par les coop6ratives. On espriait quo ces 
mesures permc tt:aient d diminuer les couts de transactions de la commercialisa
tion des cireal o t, partant, de diminuer los marges de commercialisation. En,,clo
MA0r , ,, dgns les villages devaient Atre une iianiere d'tgaliser les 

.'ariattions w;isoiti eres. On parfait du principe que la gestion des stocks, 
souvent- ,n poi laisee pori 
compre par los nenages, serait il:e: faite par les 
cooperative.;, Di:: possibiii ts ont etc retenues. Le stockage dans les 
cooperatives serait toe man ictre ' rlealiser des dconomies WAL&cheI do mani6re 
Ai ce quo 1, systeii Fonctionne plus efficacement. Autre solution, on pouvait 
penser qo 'ii svstine coop6ratif est un bon systeme en soi et que le stockage
des ceraius par Ie biais des cooperatives constituait un moyen d'encourager le 
de'.'eloppement de cet les-ci. II faudra savoir ce qui prime lorsqu'on conqoit le
 
svstme do suivi d cos svstmes.
 

L'autre reforme concernait la collecte ot Ia diffusion des informations 
do marcliC. Theorituelment, de meilleures informations sur le march6 garan
tiraient u1e plus grande efficacit6 au niveau de Ia production, de La consom
marion at de la commercialisarion. L'impact le plus probable de cetto politique
serait en touto hypothese de renforcer la concurrence entre les marchands et 
peut-6tre de faire baisser les marges de commercialisation. Pour re , iv faut 
qu'il v ait effectivement penurie d'informations sur Le marche de mani6re ce 
que les marchands soient prdts ot contents d'utiliser les informations compld
mentaires. Tres prohablement, los operateurs du systeme aum premier niveau 
traitent des petites quantites de produits tr6s divers. Les exc6dents de 
c6reales, d ni6 ot des autres produits sont probablnement achetes dans les 
villages par on petit noinbre do marchands qui exercent un certain pouvoir sur 
le iarche. Si des coop6ratives devaient donc commencer A prendre en charge les 
activit6s de commercialisation, elles pourraient acqUerir un pouvoir sur le 
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'<;,march6eallant A contsre -courant de ce s. Au niveauu .iviadu1 ger, 

rel.est peu p'roba'b e qu un plusgrand nombre udices marchands dep emier'niveaue~ 

preAdeseraient surles marches parceAidelniveaux supdrieurs de quius disposerale'nt decollecte et de transprt plus, d1informations
sconissace surlI4
 
- differnces'de prixentre'les marchis plse ie, un plusi'grand arbitragedu'


.. ,. ... . , ,s a.... < ,, ,+. , . ..
 g -cmaah e
po'atvde vue gdographque et des marges de commercialisation lus'uniformest .
 

En bref, ilsemble qiecette. composante du SDSA comporte deux grands

objecifs. Le premier se 
rapporant A la diminution des dpenses de fonction
!la~~~~np~t aiSdesde ledimiuconasane "4Ur+leS}nement de 'OPVN et le 'second visant A la lib:ration gdndrale des marches
 
cerealiers.i Le premier objectif peut tre:puivi facilement en observant le
 
budget de 
 'OPVN. Le second est lid plus directement aux dimensions susp te psuemenionndes. avoie.vesssraees...ADes coaits de transactions plus ierfaiblesil.e poal concurrenceueTe ;et une 

' renforcde vont probablement faire baisser les marges de commercialisation et..........-! 
niveler d'une certaine manipre les variations de prix saisonnirc h-et sogra
phiques. Ces effets sont directement lids aux revenus 

g 
ruraux Premirement,


la diminution des marges de commercialisation signifie gnralement 
que les
 
exp.oitants agricoles touchent un prix plus 
 lev6, ce qui stimule l'offre. En

second lieu, des variations de prix moms grandes font baisser le risque lid 
aux 
activitds de production et de commercialisation. Les producteurs ss'arment
 
contreice risque avec diverses stratdgies. Au Niger, il est probable' que ces
 
stratdgies cherchent A isoler le mnage du marchd au sens plus large qui est
 
source de forte instabilitd. Par consdquent, la diminution de 
la variabilitd
 
des prix pourrait. enrainer une plus grande participation sur le marchd et une
 
plus grande rdponse aux 
signaux de ce marchd. Ces impacts pourraient donc
 
dgalement se faire sentir parmi les marchands. em
 

En ce qui concerne la premire dimension du fonctionnement du marchd, les 
prix plusdlevds augmentert direcement le 
revenu des mdnages en supposant que

les 
autres facteurs ne changent pas. Par consdquent, la premiere variable qu'il

faut suivre est le prix du mil en 
termes rdels sur des marchds reprdsentatifs.

Mais il y a de nombreux prix diffdrents'pour le mil. Selon les ressources
 
disponibles, 
il serait utile de suivre les dilments suivants: prix A la
 
production, prix auquel le marchand de premier niveau 
vend au grossiste, prix

auquel le grossisne vend *au d 
 dtaillant et prix auquel le ddtaillant vend au
 
consommateur. Pour disposer de certaines 
 esures des marges de commercialisa
tion, ilu faut 
 maI'eau minimum des prix A la production et A la consommation. d ' 
faudra suivre ces prix tout au long de l'annde puisque cette rdforme concerne
 
la.variation temporelle, in plus, les prix recueillis devront couvrirune assez
. 
,grande superficie pour qu'O 
Pon connaisse les changements interrdgionaux. Il
 
est dvident que le type de prix suivi, 
 la frdquence et 'emplacenient du suivi 

"seront 
 ddterminds par le prix qu'on est pr&t A payer pour ces 
activitds.
 

Contrairement A certaines des 
autres variable-s suivies, les donndes sur 
les prix devront 6tre analysdes. En effet, ce ne servirait pas' A grande chose 
de smmplement signaler les prix hebdomadaires. Pour commencer, il faut tenir 



comp.e de l'inflation, puis utiliser les prix en termes rdels pour. calculer les 
marges de commercialisation. 
 Ces marges vont changer d'une rdgion A l'autre,

nidme si un des impacts de la libdration du marchd cdrdalier sera justement des
 
marges de commercialisation plus uniformes. Pour vdrifier cela, on peut
calculer les variances de manidre A ce que l'indicateur suivi soit la variance
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ou le 
coefficient des variations des marges de commercialisation u mil. S'il
 
y a moins de variations gdographiques, cela indiquerait que l'efficacitd du
 
marche est meilleure. Bien stir, il faudrait 6galement suivre les marges de
 
commercialisation moyennes pour determiner si elles r6trecissent. On peat
6laborer d'autres types de mesures analogues, toujours pour la saisonnalite, 
pour evaluer les changements dans les variations des prix temporels. Comme 
roujours, I'information contextuelle est d'importance critique. Par exemple, 
tous los offers que Los reformes pourraient avoir sur les prix seraient annulds 
par les consquences du mauvais temps. 

En plus des prix et des marges do commercialisation, il serait utile 
d'61aborer des mesures des excedents commercialises. Si Les menages ruraux 
commercialisent dos volumes importants Aides prix plus eloves, il y a de bonnes 
chances pour quo Les revenus ruraux augmentent. Des mesures sur l.e volume 
ecoul6, sur les narch6s orudijs pourraient Atre un indicateur initial. Ou alors, 
les estimations sur le total des oxc6dents commercialises peuvent tre Wirds des 
bilans si- - s t-iq es du ministdre do I 'Agriculture. Li auss , des analyses
relativement simpyI s A .nrichiraientcos donnres beaucoup 'e:<ercice de suivi. 
Supposots qu- Los etudes i nitales indiquent que les prix reus au d1part 
o taienlt de 100U FA:'A Apres la reforme, on observe que Les pr i: en termes rdels 
ant augmenrt do in. Sur la base des estimations d' lasticiN ti. ries du mod le 
IFPRI , 1.'accroiss;,lmont u prix on termes reels de 5% entrainerait, disons, un 
accroissment de 3A, dans Les e:cedents commercialisds. En realit6, il se pout 
que Les e:.cede.nns commercialis s n'aient pas change du tout A cause de certaines 
circonstances extorioures comme le temps. Mdne ainsi, on pout deduire qu'une
certaine proportion du cencherissement des prix trait due au cout des transac
tions et que les .xc6dents commrcialises eient 60d plus faibles s'il n'Y avait
 
pas e11 (1e r fo rme.
 

Outre ces variables, LI faut suivre le nombre d'unites de stockage dans 
lts villanes et la quanitit de cir'ales stockees dans ces unit~s. La mankire 
dont ces observations se rapportent aux revenus ruraux depend de la justifica
tion du programme. Par exemple, si Ia raison d'tre d'un programme de stockage
dais le village ost d'encourager les cooperatives, le nombre d'uni tes de 
stockage bien g§roes sorait unc indication de russite. En plus de ces mesures 
directes, il pourrait v avoir des effets indirects sur le revenu des menages
r6sultant d'un encouragement- des activits non-agricoles. I1 est fort possible 
que ces ict ivitis aient A voir avec le commerce des cereales. Par consequent,

i serait ikttressant de suivre la commercialisation du mil, v compris le nombre
 
de marc i ids a divers degres du s'steme, La taille ie leurs entreprises, le 
hombre do cooperatives qui participent aux activitos de commercial isation et le 
iOiibrLt doie prsonnes employ6es A la commercialisation et transport des cereales. 
Etant donri6 que recueillir des donnees aussi exhaustive de maniere regulire
roviondrait tche, iA etait preoferable de Le faire pat le biais d'etudes sur la 
structure iu marchL tous Les deux ou trois tins. Ces etudes permettraient
6galenlt de metrre a jour les informations initiales ot de revoit le svsteme 
de suivi. )u alors on pourrat mettre sur pied un echantillon representatif de 
marchands au:-quels on pourrait demander de remplir des questionnaires annuels 
sur ltoutrs activitos (en envisageant de les payer). Cola ne remplacerait pas les 
etudes approfondies p6riodiques car i1 serait impossible de savoir si 1'echan
tillon reste reprdsentatif dans le temps sans disposer dc connaissances 
actuelies sur ila strtucture du secteur. 
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La seconde dimension est la rdpartition des revenus. La libdration du
 
marche cdrealier pourrait avoir un 
impact tres important en ce domaine. Si les
 
prix du mil augmentent effectivement, les minages ruraux qui sont des acheteurs
 
nets de mil peuvent en souffrir. Par ailleurs, dans 
la mesure oi les informa
tions de march6 et les autres mesures "cassent" le pouvoir des grands ndgociants

qui ont eu le 
monopole jusqu'A present, les petits marchands, les coop6ratives
des villages et peut-Atre nAme les producteurs ruraux A faible revenu pourraient
profiter des plus grandes possibilites d'emploi dans la commercialisation et des 
pri A la production et A la consommation plus favorables. A cause de la 
manire dont ces raformes vont toucher les differents groupes, il est important 
d'observer les effets sur la r6partition. Si les Atudes ini.tiales nous donnent 
des informations sur le nonbre et 1'emplacement des menages qui ont un d6ficit 
cralier, 11 sera peut-&rce pcssible d'utiliser les donnees sur les prix qui
sant coliLctces pour deduire l'impact sur la r6partition. Par exemple, 
supposons que to menage dci'icitaire typique produit 80% de ce dent ii a besoin,
 
mais 
doit vendre Ia moitie de sa production au moment de la rcolte pour payer 
ses detts. Plus tard, iL doit acheter de aliments pour r, iplacer la partie
vendue at pourvoir au 20t qu'li ne produit pas. Connaitre ls prix A la ricolte 
et e moment oui it mna,' achete les cercales perme trait de mieux comprendre
si W situation ci. c, 'a me10;es a E m6mechan , 2n temps, las informations 
reunes dws le ca.rv d' tnquites periodiques aupres des marchans pourr'it aider 
A evaluer l'impac 
r dse teformes scur les petites antreprises de ngociaction.
 

La I i bra ion du mnarchii cCr6alier influence 'offre, Io demande et les
prix des c, 7r,-e. Ine volume di Aeales et lo maniere dont ailes sont
 
cultives pou-rai ont o,'oir de' atfets a moyen et A 
 long terme sur I'envi
ronnemerit. Vu ,iie cps Afrets peuvent Ore indirects et influencer d'autres 
facteurs, 11 fatdrai: t ai depart limiter le sivi A des ifesur s de superficie et 
de product i vitd clii to ; i , ionlaletnt. Des changements importants pourraient 
signifier ncessite de fWire un suivi plus intensif.
 

En bref, ls prirncipaLes vriables qu'il faut suivre sent notamient le 
p rilx i i , en t , mes roels, ,ug::differens niveaux du svstome d cominer
ciaosation et cmt :u ines '.'aleurs supp ltives pour 1'excdent come rcialis. A
 
f.nut suivlre frequenhint les prix at ls marges 
 d co,,mercialisotion tout au long
de I 'anne sur 'etisetble du pays. Les rapports sur ces variables devraient 
comprendre des variables anal tiques comme les coefficients de variation, les 
moa,ennes, etc. Les eUXtedents commercial is s seraient suivis mOi ns frdquemment, 
peut-Stru "tno:fois par an. I1 Eaut 6galemernt faire des evaluations periodiques

sur Ia str-lctumO dci sectecir des- dchaiges, par exemple information sur ic iombre, 

in tai ller le :tatut juridique des entreprises quL 6changent les cbreales. 
Des intfornations sur 1es prix devront ire accompagnees d'inormations sur le 
secteur commercial pour o)sev'er l'impact des mO formes du marchd c ealier sur 
1n t'apartition des levens . Enfin, L[L .,budraI stilve ut inc ure aui rapport 
pusieurs mesures directes liies A la ralisat on de programmes, y compris lebudge t de I 'OPVN, les achats et stocks de I'OPVN et le nombre d'unitds de
 
stockage gorces par 1os cooperatives.
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3.3.3 Commerze frontalier, PRPEN
 

Le domaine qui s'applique i cette composante du SDSA et, sont successeur,

le PRPEN est le secteur d'exportations nig6rien du 
cheptel et des produits

animaux ainsi que du nib6. En fait, il n'y a eu que quelques r6formes 
spdcifiques sur le commerce dans le cadre du SDSA I, ce 
domaine a surtout t6 
traitQ dans le cadre du nouveau programme PRPEN. Pendant longtemps le secteur 
des exportations nig6rien 6tait domin6 par un ou deux produits expddids en 
grande partie vers 1'Europe. Los arachides ont 6 par le passe la principale
culture d'exportation et l'Europe de l'Ouest le principal march6. Dans les 
annees 70, les arachides ont 6td remplacdes par l'uranium qui est devenu la 
principale source do devises. 
 La production de 1'arachide a fortement baiss6
 
ces dernidres annos. En plus de ces grands marches d'exportation, il y a de
nombreux echanges avoc los pays voisins. Le plus important tant le commerce 
regional avec le Nigeria du nie ot cdu cheptel. La production de nib6 semble 
&tre inversomenr proportionnell avoc Ia prcduction de 1'arachide. Au ddpart,
le nidbe 6ta it . rIa SIDNARA, qui ddtenait le monopole d'Etat. L'Olevage 
est une activit6 a dominante rurale. Les pasteurs nomades s'occupent souvent 
de troupeau:.: qui sont des animaux appartenant A des minages sedentaires. 
L'eievage est aussi bien source do revenus que reserve de richesse. I1 s'agit
surtout ie ;'i, ie moutons, diedo doS chevres et dans une moindre mesure de 
chameaux, 

Le marche nigerian comporte plasieurs aspects particuliers. Premierement,
ii est ex:trmemenrt important si on le compare au marche du Niger. Cola signifie 
que Les :xportations nigeriennos au Nigeria pourraient s'accroitre de maniere 
importante sans entrainer utre baisse des prix. Un autre aspect part[culier 
concerne Ia na ira, mUonnaie dt Nigdria,. La naira n'est pas convertible et le
Gouvernemen t iiret ,an a souvent surevalud la monnaie p ,r le hiais de sa
 
politique do tau:: le chLange 
 officiel. Le taux officiel ne s'applique pas aux 
dchanges frontaoiers qui so font gdndralement sur la base des tau:.: paralleles.
Ces dernieres annees, la devaluation du taux officiel de la naira a rapproche
davantage les tau:: officie et parall, le, Bien soir, Uc s exportateurs nigdriens 
ne s'interesseit pas A Ia naira en soi. Le FCFA est tine monnaie stable et 
convertible et probablement il vaut mieux avoir des economies en FCFA qu'en
naira. En fain Io commerce frontalier du point des exportateurs nigerien est 
surtout rtressant car ii permet d'dchanger le nieb6 et le btail pour des
biens de consomnation disponibles au Nigdria mais plus difficiles A obtenir au 
Niger (Wilcock). 11 v a 6galemont des lions traditionnels A la front ire car 
des deu:.: c t s vi le m-nne groupe ethnique. 

L, betail traverse la frontidre, mend par des pasteurs ou alors transportd 
sur des camions. L'avantage du transport par camion est de pordre roeins de 
poids en cours de rotte et d'avoir des anilnaux en meilleur tat au moment de
V'arrive. Mais les coCtts de transport sont dlevds au Niger et, contrairement 
au transport au Nigeria, les animaux traversent la front ire A piei. Seon Andy
Cook, 90) des e:.:portations d'animaux at Nigeria se font A 1 'xtd riour des 
filLtibres officie lies. Une procddure administrative tres lourde fait qu'il est 
bien plus attirant de faire marcher le betail et de le faire passer Ia frontibre 
en contrebande. La mnie chose s'applique au nidbd, mais bien dvidemment il faut 
to transporter par camion. Le nidbd est devenu la principale culture 
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commerciale, surtout pour la vente 
au Nigdria (Abt Associates). IU est estimd
 
que la SONARA n'ecoulait que 12% du total des exportations de nib A la fois
 
lorsqu'el!e ddtenait le monopole juridique sur ce 
commerce. Les echanges fron
taliers pour ces deux produits sont donc caractdrisds par une contrebande 
importante: seules de petites quantites passent par les posies de douane 
officiels. 

Une partie de la relforme du SDSA/PRPEN concerne la suppression du monopole
juridique de la SONARA sur les exportations de niebd. Le commerce officiel du 
nib et du cheptel est detenu par de grandes entreprises. Etant donnd que
celles-ci traitent des volumes importants, il est plus difficile de faire de la
contrebande, et souvent, elles ont les ressources pour passer par les 
fili6res
 
officielles. Le commerce officieux est domind par de petites operations. A 
part les exportations aux mains d'entreprises publiques comme la SONARA, le 
commerce agro-pastoral au Nigeria est presque enti~rement detenu par le 
secteur
 
priv6, Ls cooperatives ne semblent pas participer A ce commerce. Ii arrive 
fr~quemment quo de petits groupes do pasteurs se deplacent Aun march6 au Nord
du Nig ra avec un petit troupeau de bovins, moutons et chevres qui appar
tietnnnt i plus iurs proprietai res nig6riens. Les reglements nigerians peuvent
egalement A re ancombrants et, combines A ceux ci Niger, ils constituent une 
raison de plus d'aviter les postes de douane aU retour. Selon le rapport
d' valuation de 1'i~mpact i mi-parcours du Michigan, il v a de nombreuses 
barridres aUx transactions Afficielles, y compris procddures administratives 
complexes pour obtenir ies licences d'exportation, retards de paiements si 
l'importatour nigdrian officiel doit passer par Ia Banque centrale et nombreux 
aaro. faccars ii contribuent A la difficult6 de comdaire ldgalement ces 
affaires. 

Plus precisdment, cc svstbme administratit enchevdtrd qui fait l'objet de 
rae racs do politiques. Datms Le cadre du SDSA, il y a eU peu do changements

dans les r6glemerits administratifs concernant les 6changes de cheptel. Par
 
contre, pour le nieb, la SONARA 
 ne detient plus le monopole de la cot,mer
cialisation et un Eonds a 
 dtd cr66 pour fournir des crddits d'exportation aux

produits agricoles. Dans le cadre 
 du PRPEN, les praccdures pour obtenir 
l'autorisation d'exporter du cheptel doivent tre simplifiees et il faut

61iminer les taxes d'exportation, surtout pour 
 les produits agro-pastoraux. Les
rdformes do polt iques signifient aliegement administratif du cc,mmerce officiel. 
L+'object it de cos changements est d'encourager les echarges avec les pays
v'oisins, surcout Ie Nigeria. on accroissement des echanges devrait valoir prix 
a la produtction plus elev et reven plus 6levd. L'hypothese implicite dans 
cette sequence causative est qua les procedures d'changes actuels sont inutile
went cobtteuses. [1 sembIerait que les coats de transactions d commerce 
oficeu:x sont 6galement c-leves, mreme si pour la plupart des marchands iIs sont 
moins dle,6s que les coCits des filieres officieLles. Une diminution des cotits 
officiels devrait inciter les petits marchands A utiliser des filidres offi
cielles puisqu'elles serornt plus avantageuses. Si les marchands commencent 
atMliser los fili res offici.elles plutbt que celles clandestines, cola indique
qu'il est pluls rentab~e d se plier aux rgles, que cela revient moins cher que
de ne pas se plier. Si les volumes d' changes importants passent des filires 
officieuses A cl les officielles, on peut en ddduire que les cofbts de commer
cialisation dans l'ensemble vont baisser. Si, par contre, il n'y a que peu de 
changements dans la maniere dont se fait le commerce, cela suggdrerait que les 
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nouvelles procedures restent 
trop coateuses par rapport A l'autre possibilitd

qui est d'utiliser les filieres commerciales officieuses.
 

En termes de revenus ruraux, les effets escomptds de la rdforme devraient
 
se 
faire sentir au niveau des prix et des quantitds. II serait utile de suivre, 
si cest possible, les prix des exportations du cheptel et du nidb6. Mal
heureusement, le commerce agro-pastoral entre le Niger et le Nigeria n'est pas

organise par contrat qui specifie quantite, qualit6 et prix. Il serait 
probablement difficile de ddterminer les prix des exportations de cheptel sans 
avoir un svsr&me de suivi au Nigeria. Suivre les prix du cheptel au Niger 
risque de ne pas vraiment nous renseigner sur 1'impact des rdformes d'echanges 
fronraliers. Ce n'est pas la mime chose pour le nib6 parce qu'il est surtout
 
produit pour le marche 
nig6rian et on pense que les prix locaux refltent les 
conditions de i' fre on do la demande nigerianes. Une diminution des coots de 
transactions signifierait des prix de production plus levds rant que la demande 
nig riane pour lo niVbY nig6rian est parfaiement elastique. Si toutefois un 
accroissemont dos oxpodi ions vers le Nigdria entraine une chute des prix, il 
sera difficile d6vaLuor !'impact de Ia r~forme. Les donn~es sur les prix du 
chepvel o du nibe pourraienn Aire interessantes dans le contexte d'informa
tions cot:uc ii , Dars ertains can, il.pour s'agir d'indicateurs utiles de 
l'impact dos reformes sur les rdglmnenmwations des 6changes. Mais s'ils ne sont 
pas organ is6s par appolation, ils peuvent p rter A erreur. 

II strair pour-cArre utile do suivre les variables Lides plus directement
 
aux reformes. En principe, Ia r.forme vise ? I'expansion du commerce et A la
 
baisse dos cois do transactions 1.it6es aux operations d'echanges. I1 a 6t0 
suggec iin ope pluIs haut qu une plus grande proportion du volume d'6changes 
total par i hi ais dos filires officielies pourrait signifier que les coCits de 
ttansactions ont dimi nt en gnera . Par consequent, certaines mesures du 
volume total d0s 6change.s or du volume exporte par le biais des filieres
 
officielles pourraient tre prises comme indicateurs de I'impact 
de la rdforme. 
Les auteurs du PAAD pour le PRPEN ont recommande de reunir tout un 6vencail de 
statistiques officielles des douanes, du commerce exterieur et des diverses 
contributions. Par exemple, des licences sont donnees pour des quantitds 
specifiques de produits specifiques. Les biens qui passent par les posres de 
douane sont enregistres aux fins d'exportarion. Sur la base de ces statistiques 
eo d'antres statistiques officielles, il devrait 6rre possible de faire un 
profil exact de I'ttat actuel et de I.'evolution des 6chanqes officiels. 

Bien sOr, Io problime est que les statistiques du commerce officiel ne 
donnent que peU W'informat ions suL Ia situation globale. Prenons I'exemple 
suivant' il est estine que 90, di cheptel exporte passe par les filidres 
officieuses. Ces dernieres annees environ 50.000 t~tes ont et6 exportdes 
officiellement sugg6rant que los exportations totales vont jusqu'A 50.000 tAtes. 
Supposors quo l a reforme n'a absolument aucun effet sur la proportion exporte 
illgalement: si le commerce total ne change pas, il n'y aura pas de change
ments dans los exportarions officielles er 
on pourrait conclure que la rdforme 
n'a pas encore ou d'impact. Mais supposons que le commerce total augmente de 
10% pour des raisons qui n'ont rien voir avec la r6forme: les exportations
 
totales seraient de 550.000 trtes, 10% passant par 
les filieres officielles
 
(soit 55.000 ttes). On pourrait Atre tent6 de conclure 
que la reforme a
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entraind une augmentation des dchanges passant par les fili~res 
officielles
 
alors qu'en fair il n'y a pas eu de changements.
 

Comme pour les prix du nib 
et du cheptel, les statistiques du commerce
 
officiel pourraien etre utiles pour 6valuer l'impact de la rforme. 
En fait, 
ces donn6es ne vont pas fournir des reponses parfaites au probl&me de d6terminer 
la maniere dent les reformes influencent les revenus ruraux. 11 y a d'autres 
mesures qui peuven: aider Aiameliorer .1'evaluationde l'impact de ces r~formes. 
Faire Ln suivi des licences d'exportation du cheptel pourrait nous renseigner 
sur la taille movenne du lot exporte. Si le nombre moyen d'animaux enregistrds 
pour chaque licence d'exportation diminue, cela indiquerait que des marchands 
plus petits commencont a utiliser les filieres officielles. Ii serait 6galement 
possible do suivre les ventes de cheptel au Nigeria. GAneralement, on sait d'oi
 
proviennent les animaux vendus sur ces marches et il serait peut-Atre possible
d'obtenir une meilleure estimation du nombre total de tStes exportees. Si l'on 
connait ce nombre, on peut suivre les changements dans le nombre de t&tes de 
betail e:.:portes qut passent par les filieres d'exportation officielles. 
Jusqu'a pr6sent, on a suppoS6 qu'il serait impossible de mettre sur pied un 
6ch:intillon al6atoire reprssentatif des marchands qui participent au commerce 
officiel et officioux. Suivant Les changements dans les reglements commerciaux 
ot los sanctions l6gales, il serait peut-tre possible d'enquter aupres des 
exportateurs nig6riens. Cela permettrait de faire de meilleures evaluations de 
l'impact. En attondant, 6valuer I'impact de ces reformes sur les revenus ruraux 
devra Atre fait en interpretant les divers types d'informations, y compris les 
statistiques du commerce officiel, les prix du cheptel et du nieb6 au Niger et 
les autres informations des enqutes faites au Nigeria. 

On pout s'atnendre a ce que 1'ensemble des politiques aient un impact sur 
les cou: ts do transactions de ce commerce. Pour les petites entreprises de 
commerce, ces cofits sont surtout ceux encourus pour bviter de passer par les 
filieres do rommerce officielles. Pour les entreprises plus grandes, les 
principau: co(its de transactions sont ceux 
lies aux necessites bureaucratiques
du commerce officiel. Les reformes devraient permettre de baisser ces deux 
ensembles do cofts de transactions, mais probablement pas dans le mn6me ordre de 
grandeur. En d'autres mots, la maniere dont vont changer les diffdrents coits 
de transactions pourrait avoir un impact dans la repartition des revenus. Ces 
effets peuvent revenir au niveau du producteur si l.s petites entreprises de 
commerce travaillent surtout avec les menages faibles revenus et les grandes 
avec les plus riches. Tant qu'on n'aura pas de preuves solides A ce sujet, on 
peut supposer que les entreprises de toute taille travaillent avec des produc
tours S tous les niveaux socio-economiques. De plus, le cheptel et lo nib 
sont des biens plus ou moins fongibles et donc les rench~rissements des prix dus 
Amun volume d'&changes plus important beneficieraient a tous les producteurs.
Par consequert, il ne semble pas deraisonnable de limiter les consequences des 
r6formnes sur les divers types d'entreprises. Le probieme au niveal du suivi 
est qu'il sera difficile d'dvaluer ces consequences sans faire des enqudtes
p6riodiques auprbs des divers ngociants. Mais ces enqudres seraient impos
sibles tant que la plupart de ces negociants pr6fdrent de travailler clandes
tinement. Dans de telies circonstances, la meilleure chose est de signaler tout 
fait ou impression i6 A ces questions en minimisant Les efforts visant A mettre 
en place des mdcanismes de suivi formels. 
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Si les rdformes de politiques entrainent commerce accru et prix plus

dlevds A la production, elles contribueront probablement A augmenter le 
nombre
 
d'animaux 
6lev6s au Niger. Le cheptel est une variable importante pour la
 
ddgradation de l'environnement. Dans un certain 
sens, lorsqu'on exporte les

animaux, on envoie des parties de l'environnement A l'6tranger (buissons, etc.).

Si les methodes d'elevage sont nuisibles pour l'environnement, il est 6vident
 
qu'un nombre de t~tes plus important contribuera A une ddgradation plus
importante de l'environnement. Et bien stir il est prdfdrable de s'attaquer
directement a des problemes de ce genre plut6t quu de chercher a limiter les
6changes commerciaux. Mais il ne serait bon, dans le contexte des reformes
commerciales, de suivre le nombre de t~tes de b~tail et les conditions de 
pturage. Ces informations pourraient 
6tre des indicateurs d'6ventuels
 
problemes environnementaux et des 6lments d'6valuation de l'impact de la
reformne sur l'elevage, determinant important pour les revenus ruraux. En somme,
les principales variables devant 6tre suivies pour le 
commerce frontalier sont:

recensement du cheptel, condition des grands parcours, production de nidbe, prix
du befail Ot du nibe) au Niger, statistiques du commerce officiel et peut-6tre
informations sur les prix et les quantit6s 6changdes, rdunies dans le cadre 
d'enqutes mnendes au Nigeria. 

3.4 Remarques do conclusion 

Les parties restantes du SDSA sont: 
 programme de semences, programme des

unions do crdit e programme de gestion de ressources naturelles. Il semble 
clans l'ensemble qu'on dispose d'assez d'informations gdnerales pour faire des

descriptions dce a structure et de l'organisation de ces trois domaines.
L'etude de l'etar d'Ohio fournit de bonnes informations sur le cr~dit rural et 
les marchces de semences analvsds a fond par des 6quipes de l'6tat du Missis
sippi. En plus, tin assistant technique a 6t6 nomm6 pour chacun de ces pro
grammes et les premiers efforts sont fairs pour mettre en place des 
 systemes de
suiti. Si l'approche donnee dans ce rapport semble utile, il est recommand6 de 
faire des efforts plus structurds pour peaufiner les systemes de suivi de ces
 
composantes. 11 
convient de prendre A titre illustratif la discussion sur les
 
syste1nes do suivi pour les rdformes des marches d'intrants, la liberation des
marches c~rdaliers et les echanges frontaliers dont il est question dans les
sections pr6cedentes. 11 faut en effet des descriptions bien plus completes et
detaill6es stir l'organisation de ces secteurs pour definir tin 
systeme de suivi
 
efficace. Quiconque sera charge de faire fonctionner et de maintenir le syst~mce
de suivi devrait egalement 6tre charge de concevoir le systkme pour routes les 
composantes du SDSA II et de PRPEN. Ii faudrait chercher A voir quel est le

r6le de PUSAID/Niger, le r6le des 
 ministeres du Gouvernement nigdrien et de
 
l'6quipe d'assistance technique 
 dans la rdalisation de l'6valuation de l'impact 
et les rapports sur les r6stiltats. 

Une des raisons justifiant tine conception structuree est d'avoir des
informations iniilales completes et d'identifier des 6l6ments importants du 
contexte. 
 Le systeme devra suivre non seulement les variables d'intdr~t direct

mais 6galement celLes qui nous renseignent sur le contexte gendral dans lequel
6voluent les autres variables. Des exemples de ce type de variables contex
tuelles devant 
 6tre suivis sont notamment: les indicateurs de temps
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(pluviomdtrie), les tendances d6mographiques, les taux de change naira/FCFA et
 
les tendances macro-economiques. De plus, il faudra inclure les 6lments
 
rdpdtitifs. Par exemple, les changements politiques au Nig6ria, les invasions
 
de sauterelles du dWsert ou d'autres 
changements institutioraels au Niger
 
pouvant effectivement influencer 
les variables d'intdr~t direct. En fait, il
 
faut collecter assez d'informations pour expliquer pourquoi les variables qui

devraient tre influencees par la r~forme n'ont pas evolu6 exactement comme l'on 
pensait. Do plus, ces informations contextuelles seraient utiles pour ,4termi
ner laquelle parmi les nombreuses rdformes de politiques encourag6es dans les 
diverses organisations internationales a valu les changements les plus notables 
dans los variables suivies et comment elles ont contribue A ces changements. 

La maniere dont les i.nformations du systeme de suivi seront trait~es 
d~pend de la nature et la fr6quence des rapports. En gendral, on recommande 
l'organisation suivante pour les rapports: 

I. 	 Description du contexte general 6conomique, donn6es climatiques, 
d~mographiques et politiques en insistant sur les changements 
importants depuis le dernier abord. 

II. 	 Evaluation de l'impact. 
A. 	 Premier champ de la reforme de politiques.
 

i. 	 Recapitulation du point de d~part, recapitulatif des 
informations de depart. 

2. 	 Etat d'avancement des mises en oeuvre des reformes. 
3. 	 Mise A jour des variables suivies, y compris celles 

lides aux circonstances extdrieures. 
4. 	 Description sur les evolutions depuis le dernier rapport 

et indication des raisons possibles pour les changements 
observds, y compris l'importance relative des reformes 
de politiques.
 

B. 	 Deuxi&me champ de la reforme de politiques, 1-4 idem. 
C. 	 Etc.
 

III. 	 Rdcapitulatif des impacts et recommandation, en vue de modification 
de programme(s). 

En structurant les rapports de la maniere sus-mentionnee, il doit tre 
possible de faire un diagnostic rdaliste de l'impact de La reforme. La nature 
exacte des rapports d.pend bien scr de la raison pour laquelle ils (nt et0 
ecrits. Le rapport devra tre fondd sur l'hypothese que le syst&me de suivi 
permettra A I'USAID et au Gouvernement du Niger d'ajuster les rdformes clans un
 
effort visant A contr6ler les effets negatifs inattendus et de permettre aux 
programmes d'atteindre les objectifs souhaitds. Les dvaluations d'impacts
utiles pour arriver Ai faire cet ajustement doivent interpreter les chiffres 
signales. Si le but de l'evaluation do l'impact est diffdrent, peut-itre qu'il 
ne faudra pas tant d'interprdtation descriptive. Par consequent, il faut 
clairement ddlimiter l'objectif or le public de I'evaluation d'impacts lorsqu'on
dfinit 1'agencement des rapports cc la conception du systeme de suivi. 

On a suggdre un peu plus haut que les efforts visant A relier les reformes 
de politiques du secteur agricole A des variables macro-dconomiques comme le PIB 
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et la balance des paiements ne servent pas A grand-chose. Ce rapport n'a pas

tente d'etablir de tels liens. Ii semble 
cependant qu'il y ait un certain 
inter~t A ce faire. La preuve etayant cela est qu'une partie importante de
 
l'evaluation finale a 6t0 consacree au pretendu impact du SDSA sur les diverses
 
variables macro-economiques. Si ce diagnostic dans l'6valuation finale a peut-

Ktre satisfair le d~sir de quelqu'un d'avoir de tels nombres, n'oublions pas 
qu'il y a ,e graves erreurs logiques. Par exemple, le 
calcul d'un coefficient 
de capital a Ac! obtenu en comparant le changement dans le PIB en termes rdels 
de 1985 A 1988 avec une mesure d'investissements cumulatifs sur la m~me pdriode. 
L'estimation est 2,6. En utilisant la meme methode mais en changeant la periode
de reference a 1983-88, une estimation de -43,7% a td obtenue. La seule raison 
d'avoir retenu 1985-88 plut6t que la pdriode plus longue est que cela nous donne 
un resutat plus vraisemblable. Certains des resultats pour les macro-variables 
(par exemple, l'impact du fonds de contrepartie sur le deficit budgtaire) 
semblent plus solidement implant6s. En general, pourtant, on ne petit pas
\,raime t se fier aux conclusions sur les consequences macro-6conomiques du SDSA. 
Mais s'il faut aire une 6valuation des consequences macro -6conomiques de ces 
r6formes do politiques, Vos rapports adresses aux organisations qui demandent 
ces chiffres devront egalement discuter les impacts. Il ne faudrait pas d6
ployer des ressources trop importantes pour cet effort. Les diagnostics dans 
l'6valuation finale nous donnent un modble appropri6 pour ce type d'exercice. 

4. Conclusions et recommandations 

La premiere partie de ce 
rapport prdsente plusieurs questions th~oriques
 
lides A la conception des systemes visant a suivre les impacts des rdformes de
 
politiques. La question la plus difficile se rapporte A la raise en place de
 
liens relativemeut clairs entre les resultats du systeme economique et les 
changements des politiques economiques. Dans la seconde partie, Un cadre 
d'dtude a 6t6 eiabor& et appliqui A trois composantes du SDSA. Ce cadre se
 
fonde stir le lien entre la faqon dont 
un systeme est organise en Les resultats 
observes. On a suggere d'dvaluer ces resultats du point de vue niveau de vie 
en zones rurales, 6quiN: et perennitd. Mais ces trois dimensions sont dif
ficiles A mesurer. I1 semble prdferable de limiter les efforts de suivi A des 
variables identifiables et mesurables qui permettent de determiner les r~sul
tats. Par oxeinpLe, Les pri:.x peuvet tre 
suivis et nous utdressent non comme 
mesure cu bien-Swre individuel et collectif mais egalement comine variable 
pouvant ontrer dans le calcul du bien-dtre individuel ou collectif. 

L'approche mentionnee dans la section ci-dessus ne resout pas entierement 
le probleme des liens de causalite. Les variables explicatives pouvant 6tre 
suivies relient en principe les effe's escomptes des reformes de politiques A 
des dimensions particulieres au niveau des resultats. Mais aucun de ces liens
 
n'est unique ou complet, aussi les variables suivies se conduisent-elles souvent 
de maniere ddcevante. 11 semble que la seule maniere prauique de venir A bout
 
de ces difficultes est de faire trs attention aux informations sur le contexte 
qui peuvent aider A expliquer le fonctionneiment defectueux des instruments 
mesures. Par consdqcuent, 1'approche suggeree signifie qu'il faudra donner des 
interpretations approfondies 
des resultats quantitatifs, quels qu'ils soient.
 
M&me si cette approche peut sembler un peu ad hoc, la 
nature du probl~me est
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telle que la souplesse devient la premiere qualitd. En effet, des mdthodes 
rigides et formelles risquent d'Atre inutilisables.
 

Un grand nombre de details clevront &tre rdsolus avant que l'on puisse 
mettre en place un svstdme pratique de suivi au Niger. Les diverses organisa-
Lions participant A la rdfor..c de la politique economique devront prendre en 
charge divers aspects lids A la conception, au fonctionnement et A 1'entretien 
des svstdmes de suivi. 11 faudra ddterminer le type de rapports ndcessaires, 
leurs objectifs et frdquonce. 11 faudra continuer a affiner les variables 
spdcifiques qui seront suivies et choisir une valeur initiale pour chacune 
d'entre eles. 11 est de route premiere importance que les valeurs mnitiales 
ne soient ;as des valeurs accidentelles qui pousseraient Les mesures calculees 
A partir do cette base. Dans cerrains cas, il pout tre souhaitable de calculer 
une valeur movenne A partir do plusieirs observations pour rCdiire I'influence 
d'une annee inhabitelle. Cortaines des variables suivies devront tre 
e:.:primoes en pri:x constant ou transformdes afin d'isoler les variations do 
1'i00rt, tEnfin, i no ait aucuml doute qu'il faudra prendre des ddcisions 
dimficiLes concrnaint WI. nomr do variables A1 suivre, lour portde ot la 
fr6quence de co. loce si l'on no veut pas que le systeme devienne inutilement 
coo tou:fx.
 

Les recommamldations suivantes concernent certaines des mesures pratiques 
que l'on pout prondre pour mettre en place un svstme de suivi efficace pour le 
SDSA 1I et le PRPEN. 

I. IJ'USAID/Ni -er a aide A la reaLisation de grand nonbre d'dtudes sur 
diffironts marchds agricoles et autres aspects de I'6conomie nigdrienne.
I1 somble p,uo A 1'heure actuelie, ces dtudes soient dissdmin6es A travers 
tout l e mn raremoet utilisees. C'est regret table car cest ot 
documents pourraient- tre extrdmeient utiles pour ddcrire les organisa-
Lions des diffdrets sectours et 6tablir les informat ions de base. II est 
recommandd do charger quelqu'un de recueillir et de classer routes les 
etudes sur At marchd agricole faites les dix dernieres anodes. Ces 
documents devraient Atre mis clans Ia salle de documentation et classds par
marchd. La meilleure solution consisterait A ranger toutes les dtudes sur 
le marche des cezddales sur une sole 6tagdre. Plus card, iI pourra dtre 
possible do recuoillir aussi les etudes faites par d'autros organisations. 
Ii existe tne information abondante sur Ia plupart des grands marchds et 
celle-ci devrait devenir accessible et pouvoir ainsi tre utilisde pour 
la conception du s'steme de suivi (1e l'impact. 

2. IL est recommandd quto I'USAID/Niger se charge en premier lieu du 
suivi de l'impact des rdformes do politiques dconomiques. Rendre compte 
des effets des programmes de 1'USAID fail partie des responsabilitds de 
la Mission e t i est- normal que celle-ci prenne la tAte des activitds de 
conception, *e fonct £onnement e t d'entretien du s ystA me de suivi. 
L'USAID/Niger .. rr-it rnnsulter avec I'dquipe d'assistance technique et 
les services des statistiques du Couvernement nigerien pour concevoir te
 
systeme. La premiere d tape, si l'on convient que l'approche donnde dans 
le prdsent rapport semble prometteuse, consisterait A utiliser routes les 
informations disponibles pour dtablir des descriptions completes do Ia 
structure, de l'organisation et du fonctionnement des secteurs concernes. 
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Ces descriptions, de 
10 A 15 pages au maximum, devraient r~capituler tout
 
ce que l'on sait sur 
les marchds d'intrants, Ins marches cer~aliers, le
 
commerce frontalier, les march~s des semences, 
le credit rural et la
 
ge-tion des ressources naturelles. En fonction du personnel dont on
 
dispose, il pourra 
Atre conseille que les assistants techniques attach~s
 
aux programmes particuliers ecrivent ces resumes.
 

3. Suivant P intensite de 1 'effort de suivi, il sera peut-6tre
necessaire d'affecter un membre du personnel A. plein temps a cette 
activite. 
 Le fonctionnement, P'entretien et le perfectionnement du 
syst6me de suivi risque de prendre trop de temps pour entrer dans les
 
fonctions r6guli~res d'un membre du personnel.
 

4. Une fois conqu le svstime de suivi, on peut faire un simple calcul
 
sur ordinaueur pour faciliter la redaction de rapports. On pourrait
saisir toutes les variables de base qui seront suivies et les mettrea 
jour des que I info rmation ost disponible. 1I est recommand6 que 
l'USAID/Niger 
tente d'etablir des rapports trimestriels sur la situation 
des variables suivies. Ces rapports ne donneralent qu'un premier resumd 
de l' volution dans les variables quantitatives. Des rapports plus
lomplets ew portant aussi sur I'interpr tation et la qualification des 
variables pourront Stre etablis de 
faqon moins frequenta.
 

5. Une Lois idenrifi es les variables pour le suivi des effets, il 
faudra faire un [nventaire plus complet des donn6es recueill ies par les 
diverses organisarions. En effet, ridicule de mettre enil est place un 
sys tme s6pnrO de col]ecte de donnees si les variables qui nous intrres
sent son dOjA colleco6es. 11 semble que la plupart des donn~es naces
saires ont deja OtN recueillies par ailleurs.
 

6. L'Vquipe d'assistance technique devrair continuer A faire des tudes 
approfondies p6riodiques pour evaluer les effets des changements de 
poliriques economiques. Ces itudes sont necessaires pour verifier que le
 
systeme de suivi ne s'ecarte pas de lobjectif fixd, et aussi pour donner 
aux responsabLes des analyses plus completes. L'USAID/Niger devrait 
s'assurer que d'autres etudes telles que celle faite par l'IFPRI et 
Cornell rescenr accessibles A tout le personnel et contractants int~ress~s 
de I'USAID ainsi qu'a d'autres parties interessees. 
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