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PRtFACE
 

De nombreuses personnes et organisations ont participd au rassemblkment des donn6es et des 
analyses qui ont contribud A]a production de ce rapport qui est consiitud de deut.enquetes sur 
le secteur priv6, l'une sur le secteur informel et l'autre sur le secteur formel. Ces enqu6tes ont 
dtd effectu~es au Niger pour USAID/Niger et A.I.D.Africa Bureau of Market Development and 
Investment (AFR/MDI) sous contrat avec Ernst and Young. Les donndes sur les secteurs 
informels et formels ont dt6 rasseyabl6es par une dquipe de 18 enqu6teurs, dont trois 
superviseurs sur le terrain, qui ont travaill sous la s.pervision de M. Djibo Maiga et du Dr. 
Robert Seromba, tous deux de l'UniversiI6 de Niarney (Facultd des Sciences Economiques et 
Juridiques) et en collaboration 6troite avec le Dr Richard Vengroff, Doyen des Affaires 
Internationales de l'Universitd du Connecticut. Ce travail a dtd grandement facilitd par un 
input important de la part de I'USAID/Niger, et tout particulidrement de MM. Jack Slattery et 
George Callen, de M. Sidi-Mohammed Iddal, de Ms Beatrice Beyers, de MM. Frank Martin et 
Michael McCarthy et de M. Hararou Djibo. Le chef de l'6quipe MAPS/Niger, M. Michael 
Borish, et le Dr Karen Hendrixson ont tous deux lu et fourni d'utiles suggestions et 
commentaires sur 1'6bauche pr61iminaire de ce rapport. Ms Charlene Robinson d'Ernst and 
Young a fourni Ace projet un impoitant appui technique logistique. MM. Momar N'Diaye et 
Papa Ngom, Ms Katalin Farkas ainsi que Ms Crystal Snow, qui font partie du personnel de la 
Division des Affaires hiternationales de l'Universit6 du Connecticut fourni un input utile ainsi 
qu'un soutien aon ntgligeable aux dtapes d'entr6e des donndes, de l'analyse et de la 
preparation de ce travail. Los propridtaires et le personnel de Desktop Sahel ANiamey ont W 
tout particulirement toldrants et comprdhensifs en laissant libre accs A leur bureau pendant 
de longues heures de manire me permettre de taper l'6bauche de ce rapport et A me laisser 
effectuer une analyse prliminaire des donndes sur place. Je tiens Ogalement A remercie les 
centaines d'oprateurs commerciaux Atravers le Niger qui ant offert leur temps pour participer 
aux stades pr6paratoires et aux interviews formels conduits pendant la durde de cette dtude. 

Richard Vengroff
 
Universitd du Connecticut
 



I. INTRODUCTION
 

Cette enquate a &d faite dans le cadre d'un effort pour aider 'Agence pour le DIveloppement
 
International (soit en anglais I'U.S.A.I.D) afin de rassembler et d'analyser les donnes qui lui
 
seront utiles ainsi qu'au gouvernement du Niger clans le projet d'intervention de soutien au
 
developpement du secteur privd. L'enqu~te sur le secteur privd a W utilis~e clans le but de
 
rassembler des informations Ajour et pertinentes sur la perception des managers, des directeurs
 
et des entrepreneurs des entreprises qui oprent dans le secteur privd (tant formel qu'informel)
 
au Niger. Bien qu'il soit incontestable que perception et rdalitd ne soient pas la me.me chose,
 
la correlation entre les deux risque d'6tre assez dleve dans ce cas-ci. Les propridtaires et les
 
gdrants d'entreprises du secteur privd prendront des dcisions au sujet des investissements, du
 
marchl, de l'emploi, de ]a gamme de production etc. qui seront bas~es sur leur comprehension
 
des milieux d'affaires au Niger. Les informations rassembl~es pendant la durke de cette
 
6tude, qui est la source principale des donn6es primaires rassembles syst~matiquement
 
pour le MAPS, sont importantes en tant que baromrtre de la faqon dont le secteur priv
 
consid~re les opportunit~s et les contraintes dans le climat des affaires dans leur ensemLle.
 

Dans un but de clart6 et d'analyses, les contraintes qui ont un impact potentiel sur le succds
 
des entreprises nigdriennes ont W regroupdes en sept grandes categories:
 

1) La comptition, tant locale qu'6trangre;
 
2) Les ressources financi&res, surtout le cridit;
 
3) La politique 6conomique du gouvernement, qui inclue radoption de cette poltique,
 

sa mise en place, et le r6le jou6 par les fonctionnaires; 
4) Le cofit et la disponibilitk des inputs; 
5) Les ressources humaines; 
6) La disponibilitO d'informations dignes de foi; 
7) Les besoins internes de management. 

Une tentative de mettre en priorit6 ces questions est faite dans le diagnostic qui suit, en tenant 
compte des conclusions de cette 6tude. 

Ces rdsultats vont pourvoir le gouvernement du Niger en informations qui lui seront n~cessaires 
pendant le processus d'adoption de sa politique ainsi qu'au cours des rdvisions qui auront lieu, 
en accord avec une nouvelle approche au ddveloppement du secteur privd et de l'dconomie clans 
son ensemble. Ils devraient dgalement faciliter l'identification des domaines les plus importants 
et les plus potentiellement prometteurs pour les projets sponsoris~s par les donateurs et les 
programmes de soutien. 



II. DONNtES ET MtTHODES 

Instrument de l'enQu~te 

Le questionnaire est destind Ad6zerminer rimportance relative des contraintes pos.es et des 
options offertes aux milieux d'affaires. I! est basd sur des instruments similaires utiliss par 
les recherches de MAPS dans d'autres pays. L'input a 6t rassembld auprds d'officiels 
d'A.I.D., du gouvernement nigdrien, de repr~sentants du secteur privd au Nigei, de plusieurs 
consultants familiarisds avec le secteur prive, d'institutions de formation locales et des 
entreprises sectionndes pour conduire cette enqute. i1 a dtd a.-apt de mani~re Arefldter un 
certain nombre de rdalit~s dconomiques qui sont spdcifiques au Niger. I1 a W rdvisd et 
simplifid de mani&re A&ourter l'interview moyen requis et A le limiter Atrente ou quarante 
cinq minutes au maximum. 

Le questionnaire est divisd en cinq sections qui correspondent a peu prds aux principales 
prdoccupations de MAPS (voir le questionnaire dans l'Appendice). Le but de la Section Un est 
de rassembler des informations de rdf~rence sur les secteurs formel et informel. La Section 
Deux est consacrde aux questions assocides aux performances actuelles des entreprises. Les 
questions de la Section Trois soni destinies Aidentifier et Adonner la priorit aux diffdrentes 
ressources et contraintes de ]a politique publique qui ont un impact sur l'environnement 
6conomique g&ndral. La Section Quatre dtablit les opportunitds d'investissement et de 
croissance que perqoivent les chefs d'entreprises. Les questions de ]a Section Cinq sont 
centrdes autour de la valeur, de la fonction et de la performance des associations commerciales 
professionnelles. 
De nombreases traductions de l'instrument de I'enqu&e ont dtd faites en utilisant un groupe de 
dix-huit cnqu~teurs. Un consensus a dtd atteint au sujet des traductions en hausa et en djerma. 
Ces versions ont dt6 rdvises par un sp~ialiste nig6rien en management qui est dgaement 
plurilingue, M. Maiga Djibo. Des corrections finales et des changements ont 60 ensuite faits 
de mani~ie A s'assurer de ]'exactitude des questions d'un point de vue technique. Le 
questionnaire a W testd sur le terrain et des modifications finales faites avant qu'il soit 
employ6 pour cette enqu~te. 

L'Uchantillon: 

0 Le Secteur Informel 

Avant de commencer, il est important de noter qu'il y a une large palette de definitions et de 
perceptions sur ce qui constitue au juste le secteur informel. Pour les pays du Sahel, la 
definition que nous trouvons la plus satisfaisante et la plas \aste est celle qui est ddriv6&des 
travaux de Bremmer-Fox, Bailey et a. (1990) et leurs emprunts Avan Dijk (1978). 

Les entreprises Informelles sont des entreprises engages dans des activit~s 
&onomiques qui .le se plient pas entirement aux riglementations qui gouvernent 
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ce type d'activit~s...cette attitude revft trois formes de fa~on 4ypique...(1) les 
entreprises ne sont pas enregistrdes; (2) certains, voire tous leurs employ~s 
perqoivent moins que le salaire minimum; et (3) leurs employ~s ne sont pas 
enregistrs aupr(s de la scurit6 sociale. (Bremmer-Fox, Bailey et al, 1990, p.3). 

De plus, ils sugg~rent que "plus que dans d'autres regions, le secteur informel inclue des 
entreprises importantes et anciennement implant~es ainsi que de petites entreprises en pleine 
lutte". (p. 3) 

Quatre criteres sont requis pour cette Etude: 1) l'entreprise n'apparalt pas sur la liste des 
entreprises enregistr~es officiellement par la Direction de ia Statistique 8*Niamey; 2) 
l'entreprise n'a pas, ult~ieurement A la production de ia liste de ia Direction de la 
Statistique, W enregistr~e aupr~s du gouvernement en tant qu'entreprise formelle; 3) 
l'entreprise est en r~alitO une entreprise du secteur formel mais elle a W exclue 
accidentellement de la liste de la Direction de la Statistique; et 4) I'entreprise a une location 
d'op6rations plus ou moins "permanente" en dehors de la demeur (ou plus pr~ciskment 
de la "concession") de l'op6rateur. En rdalitd, toutes les entreprises inclues dans cette dtude, 
en se conforirant aux crit~res mentionn~s ci-dessus, remplissent dgalement les conditions 
dnoncdes par la definition de Bremmer-Fox et al. 
Le principal probl~me que pose la s6lection d'un 6chantiUlon parmi littdralement les milliers 
d'entreprises du secteur informel au Niger est qu'il n'existe pas de listes facilement accessibles 
ou de recensement complet de ces firmes qui auraient pu etre utiliss comme structure de 
1'6chantillon. Meme le nombre des entreprises du secteur informel n'est pas connu avec 
certitude. Bien que le Minist.re du Plan ait essayd d'estirrer la taille du secteur informel, nous 
n'avons pas confiance dans les donn~es obtenues par ceLte source-lI. Un recensement bien 
conqu du secteur informel dans deux d6partenments du Niger, conduit par une dquipe de 
chercheurs de l'Universitd d'ttat du Michigan (Michigan State University) a estimd que la 
marge d'erreurs des estimations du minist.re du Plan variait de 100 pourcent en ville A500 
pourcent dans les zones rurales. 

lttant donn6 le temps, les ressources et la relative importance de certains d~partements au 
Niger, cinq regions ont 60 choisies comme but de l'enqute: Niamey, Tahoua, Agadez, 
Maradi et Zinder. De plus, l'enquete s'est confin6e aux villes importantes au lieu d'inclure 
les zones rurales. Etant donn e leur relative petitesse, la proximitd gdographique et autres 
similaritds, Tahoua et Agadez ont dt6 regroup~es pour des questions de selection 
d'6chantillonnage et d'interviews. 11 a dt6 6galement ddcid6, pour une question de 
comparaison avec des dtudes prd-existantes que trois domaines importants pour PactivitN 
Economique (commerce, services et industrie/production) seraient pris en consideration dans 
chacune des zones g~ographiques. 

L'dchantillon a d'abord dtd stratifid sur ]a base de la location gdgraphique (ddpartement). 
Au sein de chaque d~partement l'6chantillon d'entreprises du secteur informel destin6e Acette 
enqu te a dtd ddlimitd selon la technique dite du "bloc", c'est-A-dire que plut6: qu'utiliser des 
entreprises individuelles comme source primaire de la structure de I'6chantillon, les march6s 
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permanents des cinq d~partements ont W identifies. Ceux-ci ont W choisis au hasard pour 
etre inclus dans l'enquete. Puisque les activitds de production sont rarement associ6es avec les 
marchds per se, les quartiers autour des marchd ont dgalement dtd inclus dans les blocs. A 
rint6rieur des blocs, l'dchantillon a dtd stratifid par type d'activit. 
Un ensemble formel de procedures de selection, inclus dans le programme de formation des 
enqueteurs dtait fourni aux 6quipes de l'enquete. On assignait au hasard aux enqueteurs des 
points cardinaux (nord, sud, est, ouest) par lesquels il leur fallait approcher leurs marchds et 
quartiers de d6signation. On leur assignait dgalement une direction (dans le sens des aiguilles 
d'une montre ou en sens contraire) dans laquelle proc&Ier ainsi qu'un nombre au hasard qui 
reprdsentait le nombre d'entreprises Afaire passer avant de selectionner celle qui ferait l'objet 
de l'interview. Chaque interviewer dtait chargd d'un quota d'entreprises. Ils continuaient dans 
la direction qui leur 6tait assign6e et comptaient les entreprises jusqu'A ce qu'ils aient atteint 
leur quota d'interviews de types approprids. Dans les cas (assez rares dans le secteur informel) 
of les personnes refusaient d'6tre interviewdes ou dtaient absentes pour une priode prolongse 
ou pour une raison inconnue, des remplaqants dtaient choisis selon le meme proc6d6 de 
sdlection. Au total, 201 interviews utilisables ont W completds avec des entreprises du secteur 
informel. 

* Le Secteur Fornel 

L'6chantillon pour le secteur formel 6tait stratfi par activit6 Economique et location 
g~ographique. La structure de l'6chantillon consiste en un peu plus de 400 entreprises 
enregistrdes aupr6s du gouvernement et inclues dans une liste obtenue aupr6s du Ministre du 
Plan (Direction de ]a Statistique et de ]a Ddmographie). Les entreprises Etaient classdes en 
trois categories, services, industrie/production (en comprenant celles qui sont impliques 
dans la transformation de produits agricoles) et commerce. Etant donn6 le nombre 
relativement faible d'entreprises du secteur formel qui posse.dent des bureaux en dehors de 
Niamey, l'dchantillon a dtd stratifi6 par zones avec un 6chantillon pour Niamey et un 
6chantillon combin6 de Tahoua, Agadez, Zinder et Maradi. Au sein des deux larges categories 
de stratification (secteur dans lequel 'entreprise est impliqu6e et location g6ographique) les 
entreprises dtaient sdlectionn~es au hasard pour tre inclues dans l'6chantillon. De la m~me 
mani6re, des remplaqants ont W choisis pour une liste de rdserve. 

Etant donn e la nature inconstante de l'dconomie nigdrienne, i nous a Etd n~cessaire 
d'utiliser les interviews de remplacement dans environ 10% des cas parce que de 
nombreuses entreprises de notre liste ont fait faillite ou se sont repli~es vers le secteur 
informel. Chaque interviewer avait requ une liste sp~cifique d'entreprises et de remplaqants. 
Les remplaqants n'dtaient utilisds que si: 1) l'entreprise n'existait plus; ou 2) trois appels 
n'avaient pas mend A un interview ou A un projet d'interview. Au total, 77 interviews 
utilisables ont W complet6s avec des entreprises du secteur formel. 

(VOIR TABLEAUX 1, 2 ET 3 DES APPENDICES I ET II) 
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La collecte de donnes
 

Un 6quipe de 18 enqueteurs a W recrutde par le contractant pour participer A cette 6tude.
 

Ces 18 personnes ont toutes une experience d'enqu~teurs et ont chacune au mo;ns le
 
Baccalaurdat. Dans ]a plupart des cas, les enqueteurs &ttient soient diplom6s de l'UniversitW,
 
soit encore 6tudiants. Ils ont participd Aune s6rie d'exercices d'entrainement destin6s A les
 

familiariser avec l'instrument de l'enquete, la technique de l'interview, le procddd de selection
 
des personnes interviewees, les procdIures de verification, le codage ainsi que la traduction du
 
questionnaire du franqais en hausa, djerma et en tamachek (un seul interviewer a utilisd le
 
tamachek).
 
Tous les enqu6teurs ont completd un minimum de deux interviews "blancs" avant de se rendre
 
sur le terrain, Une session de formation supplementaire a eu lieu pour les chefs d'6quipe.
 

Les enqueteurs dtaient divis6s en quatre &quipes, chacune 6tant assignde Aune region precise. 
Le choix des attributions etait base sur ]a familiarisation prealable avec le milieu l1zal. Chaque 

Toutes lesinterviewer a fait des interviews dans le secteur formel et dans le secteur informel. 
donnees ont ete rassembldes en moins de trois semaines. L'administration locale dtait 
prdvenue en avance de mani~re A eviter aux enqu~teurs des probl~mes sur le terrain. 
L'anonymat etait garanti Atoutes les personnes interview6es Aqui les objectifs de cette enquete 
avaient ete prealablement d6finis. 11 y a eu peu de refus d'interviews dans le secteur informel. 
Dans un certain nombre de cas dans le secteur formel, de nombreux rendez-vous ont te fixes 
avant que ['interview ne puisse se faire, et des visites complementaires ont 6t6 rendues aux 
personnes interviewees afin de compl6ter et de verifier leurs reponses. 

Les donn6es ont dte verifiees sur le terrain et des corrections et/ou ajouts faits ainsi que 
n6cessaire. Le codage a te complet6 par les enqueteurs et les formulaires de codage ont te 
ensuite v6rifi6s par les superviseurs en relation avec les questionnaires d'origine. Une premiare 
analyse de quelques-unes de ces donndes (15 pourcent du total des interviews pour le secteur 
formel et le secteur informel reunis) a te effectuee par moi-m~me ANiamey comme test final 
et moyen de v6rification de leur fiabilit6. Cela a egalement servi A finaliser le sch6ma de 
codage. Aprds v6rification, toutes les donndes ont 6te mises sur un ordinateur Macintosh SE 
30 et analysees en utilisant le logiciel "StatView SE+". Une enqu.te similaire, utilisait 
essentiellement les m~mes instruments a ete complet6e par moi au Sen6gal dans le cadre ie 
MAPS. C'est pourquoi des comparaisons avec les donnees nig6riennes apparaissent lorsque 
cela est pertinent. 
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LE SECTEUR INFORMEL
 



M. DESCRIPTION DES ENTIEPRISES DU SECTEUR INFORMEL 

INFORMATIONS D'ARRIERE-PLAN 

Proprit et investissement 6tranger 

Presque loutes les entreprises du secteur informel (92%) inclues dans l'&chantillon sont 
entie'rement la proprit et sous le contr6le de nig6riens. Seulement quatre entreprises sur 
201 (soit 2%) sort en partie la propridt6 d'6trangers et une douzaine d'autres (soit 6%) sont 
enti~rement la propridtd d'6trangers. Dans ]a plupart des cas, les propridtaires O.trangers sont 
originaires d'Afrique de I'ouest (maliens, nigdrians etc.) Cette tendance est comparable Acelle 
que l'on peut observer dans le secteur informel au Sdndgal. 

{VOIR LE TABLEAU 4 DE L'APPENDICE I} 

Le Personnel 

ttant donn6 I'6tat de l'1conomie, les projections A court et moyen terme et le taux de 
croissance de la population, il est probable que I'emploi dans le secteur formel 
n'augmentera pas dans des proportions assez importantes pour faire face aux probl~mes 
du chbmage et du sous-emploi au Niger. Le secteur informel offre cependant de meilleures 
perspectives d'emploi Acourt et moyen terme que le secteur formel. Le chiffre moyen du 
nombres d'employds permanents dans les entreprises comprises dans notre 6chantillon est de 
seulement 3,8 (alors qu'il est de 6,8 au S~n~gal). La plupart de ces employ~s sont des 
membres de la famille ou des apprentis. La plus large entreprise de l'dchantillon, du point de 
vue de l'emploi, n'emploie que vingt et une personnes A plein temps. Un pourcentage 
relativement faible d'entreprises emploie dgalement quelques personnes a mi-temps ou des 
saisonniers. 

De manire g~n~rale, les entreprises du secteur informel n'ont gu re de chance 
d'augmenter leur chiffre d'emploi dans I'avenir proche. I est plus probable que ce sera 
la creation d'entreprises par des apprentis qui ont complt leur formation et peut-8tre 
meme par des anciens fonctionnaires qui sera a I'origine d'une telle augmentation. 
Plusieurs exemples de ce type ont dt6 nettement identifies pendant les interviews. La 
formation apport e par ces entreprises du secteur informel est A la fois un moyen 
6conomique de tram mettre des comptences pratiques et dgalement une "couveuse" pour 
les nouvelles entreprises. II ne faudrait pas n~gliger la contribution de cette formation A 
J'6conomie. Comme l'a remarqu6 une personne interview6e (qui travaille dans la production 
artisanale): "Cest nous qui aidons le gouvernement, et non le contraire quoi qu'en disent 
certainshauts responsables. Nous avons notre 6cole oa nousformons nous-mmes nosfils au 
mider d'artisan". Peut-etre que des incitations devraient 6tre mises en place pour stimuler 
l'apprentissage, et il semble que ces mesures devraient etre accompagnees d'un syst~me de 
credit dtendu de manire A ce que plus de nouvelles entreprises puissent etre mises en place 
sans 6tre tributaires des opdrateurs en place en ce qui conceme le credit. 

6 



La situation de I'emploi fMminin est particuli~rement negative. Seulement 6,5% des 
entreprises de l'chantillon Etaient soit contrSI~es et exploitkes par des femmes soit 
comptaient une ou plusieurs fenmme(s) comme employEe(s) Aplein temps. Pour mettre ce 
chiffre en perspective, 28 pourcent des entreprises du secteur informel au S6ngal sont 
contrSIEes par des fennes ou/et en comptent parmi leur personnel A plein temps. Par 
contre, au Niger les femmes qui travaillent dans le secteur ikormel clans les categories qui 
nous intEressent ne sont pas en nombre suffisant pour constituer une part significatrice de 
la population active. Ii semble que, clans la mesure oa les fenunes prennent part A 
'6conomie formelle, elles n'exercent pas leurs activitEs clans d'autres lieux de travail 

permanents (ce qui Etait un des facteurs de slection de notre Echantillon) que leurs foyers. 
La question de savoir si cette trEs faible participation des femmes dans le secteur informel est 
le fait de pratiques sociales et religieuses au Niger reste A 8tre dtudi6e, mais l'exemple du 
Nigdria du nord o6i les femmes sont confin~es au foyer parmi certains groupes tendrait A 
prouver que c'est bien le cas. 

{VOIR TABLEAU 5 DE L'APPENDICE I} 

Les marchds 

L'orientatiun du marcht' de la majoritE des entreprises du secteur informel au Niger est 
strictement locale. L'immense majoritE des entreprises vend tous ses produits ou presque 
sur le march domestique local. Il n'y a qu'environ 5% des entreprises de l'Echantillon qui 
vendent une part de leurs produits en dehors du Niger, et dans presque tous les cas les marches 
sont limit~s aux pays d'Afrique de 1'ouest (essentidlement le NigEria) ou dans une moindre 
mesure ceux des pays du Maghro. Ceci ne tient naturellement pas compte des produits 
exportEs illdgalement. Il paraft important de sp6cifier cependant que les perspectives 
d'exportation de ce secteur ne semblent pas trds prometteuses. 

{VOIR TABLEAU 6 DE L'APPENDICE 1 

Les sources d'approvisionnement 

Les sources d'approvisionnement des entreprises du secteur informel qui oprent au Niger 
sont plus diversifies que ne le sont ses marches qui sont cependant tr6s lourdement 
orient~s vers la region. Environ un tiers des entreprises se procure certains de ses inputs 
ou de son approvisionnement en dehors du Niger (en Afrique de I'ouest et surtout au 
NigEria). Ceci constitue, Etant donnEe la devaluation du naira, une probable sous-estimation 
du vritable niveau des importations en provenance du NigEria par le secteur informel. De 
nombreux exemples de ce cas ont Et6 cites au cours des interviews. On affirme que les stations 
d'essence dans des regions comme Tahoua, Maradi et Zinder ne vendent A]a pompe au tarif 
officiel qu'aux vEhicules du gouvernement ou des projets gouvernementaux. Les autre 
personnes, y compris les hauts responsables, prEfirent acheter leur essence Ades prix beaucoup 
plus compEtitifs aux contrebandiers qui vendent de l'essence en provenance du NigEria dans des 
tonneaux ou des "jerry cans". 
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Trds peu d'entrepnses (Apeine plus de 3%) importent une part importante leurs produits 
d'Europt et plus sp6cifiquement de France. Trois pourcent de plus utilisent les pays du 
Maghreb comme source d'approvisionnement. Les importations en provenence d'Amdrique du 
nord, d'Asie, d'Amdrique latine, du Moyen Orient ou d'autres parties de l'Afrique sont 
minimes. 

(VOIR TABLEAU 6 DE L'APPENDICE I} 
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IV.PERFORMANCES RICENTES DU SECTEUR PRIVl9 INFORMEL 

L'environnement donomiQue du secteur informel privd 

Les perceptions de l'dtat de 1'&onomie ont un impact de taille sur les activitds des socidt~s, 
notamment l'investissement, l'emploi et la diversification des marchds et des produits. Bien que 
cela puisse avoir un impact plus important sur le secteur formel que sur le secteur informel, il 
n'en demeure pas moins que c'evt un facteur important pour les deux. Un certain nombre de 
socidt6s qui oprent dans le secteur informel Alheure actuelle appartenaient au secteur formel 
en des temps meilleurs. Les oplrateurs d'entreprises du secteur informel ont g#ndraiement 
une vue assez negative de 1'6tat de r'&onomie nig~rienne. Bien que leurs vues diffTrent 
parfois, la tendance s'affirme clairement dans le n6gatif. Comme on peut le voir dans le 
Tableau Huit, seulement une personne interroge sur huit (soit 12,5%) pense que les 
conditions 6conomiques se soit amlior&e- ne serait-ce qu'un peu cette dernire anne, 
alors que 70 pourcent suggrent que les conditions se sont d~terior6es et parfois de 
beaucoup. La cat6gorie restante, ceux qui disent que les choses Sent Apeu pr6s les i'nmes 
(11,9%) doit dgalement 6tre considdrde comme dtant essenti~lement n6gative, diant donn6e 
la pi~tre performance de I'dconomie dans l'ann(e qui nous intdresse. 11 faut noter aussi que 
ces chiffres sont sensiblement plus ndgatifs que les memes chiffres pour le secteur informel au 
Sdndgal. 

{VOIR TABLEAU 8 DE L'APPENDICE I} 

I1semble qu'il y ait des diffTrences de taille entre les diff6rentes r~gions dans le degr6 avec 
lequel 1'6conomie est perque commne s' tant d~teriorte I'ann6 pass~e. Dans r'6chantilon 
de Niamey, les deux tiers des personnes interrog6es ont d~clar6 que les con'litions itaient 
pires, voire bien pires. e nombre comparable pour les quatre d~partements en dehors le 
Niamey or' les interviews ont W effectu~s est de seulement 28,4 pourcent. La rdponse 
modale pour Niamey est "en quelque sorte pire" cependant que les rdponses des autres regions 
est "Apeu prds ia m~me". Ceci peut etre une indication des vdritables diff6rences entre les 
conditions dconomiques de la capitale et celle des r6gions, ainsi que d'un retard des regions A 
prendre conscience de l'impact d'une &onomie en d6clin, ou bien encore que celles-ci sont peu 
disposdes Acritiquer l'6conomie. Une plus grande franchise et un peu plus de scepticisme de 
la part des oplrateurs de Niamey auraient pu influencer ces conclusions. 

Lorsque ces donn6es sont &clatdes par types d'activit6 (Tableau Huit), il ne semble pas y avoir 
de diffdrence majeure dans les estimations de 'dtat de l'dconomie. Les personnes qui 
appartiennent au secteur de service sont plus nombreuses A penser que la situation s'est 
d~teriorde (78% pensent que c'est pire ou m~me bien pire) que les personnes qui travaillent 
dans l'industrie (69%) ou le commerce (66%). Cependant dans l'ensemble les estimations faites 
par les personnes travaillant en entreprise dans les trois secteurs restent trs n6gatives. 

En ce qui concerne leurs affaires, les oldrateurs des entreprises du secteur informel ont t6 
prids d'dtablir dans quelle mesure diffdrents facteurs font une diffence sur leur performance. 
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De ces huit facteurs, deux d'entre eux paraissent avoir le plus grand impact dans le sens 
nkgatif, ce sont respectivement les taxes et rintervention/action du gouvernement (politique 
et rfglementation). Darns les deux cas, environ les deux tiers des personnes interrog(es ont 
dklard que ces facteurs ont jou6 en d~faveur de la performance de leurs entreprises. Le 
besoin de garanties pour obtenir un credit, la disponibilit6 du credit en g~n~ral ainsi que 
les taxes pr~frentielles ont 6galement W cites comme reprtsentant de rkels probi~mes 
pour un nombre important d'entreprises. 

Certains observaturs, dont un certain nombre au sein m~me de la communautd donatrice, ont 
l'impression que les gens qui travaillent dans le secteur informel ne paient pas de taxes. Ceci 
n'est vrai que dans une certaine mesure, dans le sens oa ils ne paient pas de taxes qui vont 
directement la trdsorerie du gouvernement central. Iis paient cependant une taxe 
d'enregistrement (la patente), les taxes de marchd et des taxes de publicit6 (une taxe qui frappe 
m~me les plus petits panneaux). Ces taxes, qui sont toutes payees aux autorit s locales et 
municipales, sont une contribution importante aux services municipaux dont le cotit serait 
normalement assur6 par le gouvernement central. La relation entre payer des taxes (mkme 
locales) et recevoir des services n'est g~ndralement pas comprise par la communautd du secteur 
informel. Un commentaire qui refl~te ceux de la comrnunautd dans ce domaine est celui d'une 
personne interrog~e: "en payant les taxes, mon activite se reduirait d verser a l' tat des 
sommes d'argentdontje n 'ai jamais a'quoi elles servent". 

De plus, de nombreuses affaires du secteur informel sont rdguli&ement sujettes Ades taxes 
"non autorisdes" impos6es par des officiels corrompus. Dans le secteur des transports, par 
exemple, les 500 CFA payds Achaque poste de police ajoutent un poids important au temps et 
au coot des op6rations. Surtout quand la fin du mois approche, les salaires inad quats que 
pergoivent les fonctionnaires sont largement subventionnds par la communautd d'affaires du 
secteur informel. 

Le taux d'intdrbt, le taux de changes, et les prix de production affectent un nombre ddrisoire 
d'entreprises, ce qui fait que leur impact est bien moindre. Cependant, dans la mesure otI 
presqu'aucune de ces entreprises n'a requ de cr~dit, le fait d'affirmer que les taux d'intdret les 
affectent peu ne revient pas Adire que dans d'autres circonstances elles ne seraient pas sensibles 
A de telles variations. De m6me, dans la mesure otI la majeure partie de leurs affaires se 
conclue sur le plan domestique, le taux de change n'a comme pr6vu, d'impact que sur un petit 
nombre d'entreprises du secteur informel. 
Bien que l'importance de ces probl.mes soit tr6s semblable en ce qui concerne les 6chantillons 
du Niger et du S6ndgal, le sentiment est plus profond au Niger en ce qui conceme les taxes et 
les actions gouvernementales. D'autre part, les distributions de pourcentage pour les garanties 
de crddit, le troisi6me facteur le plus important au Niger (qui est le second au Sdndgal) sont 
assez comparables pour les deux pays. Ceci donne du poids A I'argument que la performance 
gouvernementale est un problame beaucoup plus sdv~recau Niger qu'ailleurs et ne traduit pas 
un n6gativisme g6n6ral Ii Ades facteurs historiques ou encore culturels qui serait sp(cifiques 
au Niger. 
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(VOIR TABLEAU 9 DE L'APPENDICE I} 

Tendances dans le volume des ventes 

Les vues exprim~es par les chefs d'entreprise du secteur informel au sujet de l'dtat de 
1' conomie sont reflt6es par le volume des ventes de l'ann6e pr6c~dente. Plus de la moiti6 
des personnes interrogdes (53,2%) ont indiqud que leur volume de ventes durant l'ann6e passde 
a d&clind voire beaucoup d6clind. I1 faut cependant noter qu'un quart a declard que leurs 
ventes ont augmentd (parfois de beaucoup) pendant la meme ann6e. Les memes donnes pour 
le S6n6gal indiquent que les conditions ne sont que marginalement meilleures. 

(VOIR TABLEAU 10 DE L'APPENDICE I} 

Des diff6rences importantes ont W not6es sur une base r6gionale. Comme privu, A cause 
du d~clin du naira, ia surkvaluation du FCFA, la facilitO du commerce inter-frontalier 
avec le Nigeria et son d6iin relatif vis-a-vis de Maradi en tant que centre de commerce, 
Zinder semble avoir le plus souffert. A Zinder, presque deux ticrs des personnes 
interrog~es ont not6 un d~clin des ventes. Ceci est suivi par Niamey (57%) et Maradi et 
Agadez (avec 53% chacun). L'anomalie notable est Tahoua o seul un faible pourcentage 
de personnes (14%) ont not6 un d~clin de leurs affaires. En ralit, une large majorite (62%) 
a d6clar6 que les choses allaient mieux et presque un quart (24%) du total a dit que les ventes 
avaient 6 bien meilleures pendant le cours de ]a dernire annde. 

Deux explications possibles de cet apparent bien-etre des affaires du secteur informel ATahoua 
ont 6t6 propos6es par des coll~gues de l'Universit6 de Niamey, l'une g6ographique et rautre 
culturelle. Culturellement, les Hausas de Tahoua font partie d'un sous-groupe, les Aderawas 
qui poss~dent des traditions qui les distinguent des autres Hausas. Les Aderawas ont la 
r6putation d'dtre particuliarement mobiles. Nombre d'entre eux travaillent en C6te d'Ivoire, 
au Nig6ria, dans d'autres pays limitrophes et m6me en France. Ils remettent r~guli rement une 
partie de leurs revenus A leurs families qui sont rest~es a Tahoua. C'est ainsi que m~me 
pendant les mauvaises ann6es, les fermiers de Tahoua ont de l'argent liquide Aleur disposition. 

Ce syst~me de remittance est tellement bien dtabli parmi les Aderawas que pendant la priode 
o ' il dtait impossible d'envoyer des mandats postaux de C6te d'Ivoire au Niger, ils ont mis en 
place leur propre syst~me informel pour remplacer ]a m6thode traditionnelle. On remettait des 
listes de personnes et de grosses sommes d'argent aux Aderawas qui se rendaient d'Abidjan au 
Niger en avion afin de procdder a la distribution de fagon normale. Ce syst~me a, m'a-t-on 
dit, tr6s bien fonctionnd, avec peu de pertes ou de plaintes enregistrdes. 

En termes g6ographiques, Tahoua est assez proche de la fronti re pour permettre aux 
oprateurs locaux d'importer assez r6guli~rement des produits meilleur march6 en provenance 
du Nigeria (sans avoir Apayer de droits de douanes). Cependant le Nigeria est trop loin pour 
que les familles s'y rendent individuellement pour leurs besoins quotidiens. Maradi par contre 
est tr6s proche de la fronti re et permet ce genre de transaction. 
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La combinaison de facteurs culturels (qui assurent A la region de Tahoua du liquide A 
disposition) et gdographiques (qui rendent les achats locaux relativement attirants) peut tres bien 
compter pour la relative prosperite de ]a communaute d'affaires informelle. I1faut mentionner 
que pour pratiquement les m~mes raisons, la communautd formelle de Tahoua a quasiment 
disparu. I1n'y a actuellement que trois ou quatre entreprises du secteur formel qui fonctionnent 
dans cette ville. 

En dehors de l'tat gneral de l'&conomie, les op~rateurs nig~riems du secteur Informel 
ont identifi la competition avec les autre entreprises nigeriennes comme dtant le facteur 
le plus important de limitation de leurs ventes. Les entreprises ktrangres auraient 
naturellement le plus grand mal Aconcurrencer les entreprises nigeriennes dans le secteur 
informel. On peut considrer cela comme un signe de force et de sant6 relative du secteur 
informel. C'est tout particulirement le cas parce que le niveau de la demande de leurs 
produits 6tait consider6 comme un facteur positif et non pas ngatif par une grand 
nombre de personnes interrog(es. D'autres contraintes qui m6ritent d'etre not6es ici sont: 
la distance des marches, la concurrence dtrang~re, et les problmes associds au transport 
routier (qui comprennent le pre1 vement de taxes routibres non autorisees). Les diff6rences 
sectorielles de l'importance de ces facteurs ne parait pas avoir de consequence dnorme. 

{VOIR TABLEAU II DE L'APPENDICE I} 

Les operateurs de ces memes entreprises du secteur informel ne sont qu'A peine plus optimistes 
au sujet du futur niveau des ventes. Ce qui est mieux que les deux personnes sur cinq 
interrogdes (soit 42%) qui ont d6clare n'avoir aucune ide de e que l'avenir leur rdservera 
et prdf6raient ne pas sp&culer. D'aprds des collgues nigdriens de l'Universitd de Niamey, 
ceci est lid a un fatalisme traditionnel ainsi qu'A un manque d'information au sujet des 
tendances g6n6rales du marchd. Parmi ceux qui se risqueraient a speculer, une majorite 
s'attendent Ace que les ventes s'amdliorent dans l'anne a venir. Du point de vue regional, 
l'optimisme ie plus important a t6 exprimd AMaradi et i Zinder. 

La capacit6 d'exploitation actuelle des entreprises du secteur informel (estimee et rapportde par 
les entreprises elles-m6mes) semble etre assez dlev6e. Quasiment les deux tiers oprent Aune 
capacite de 75 a 100 pourcent, alors que le reste oplre a des niveaux plus faibles. Ceci peut 
refleter un investissement dans la capacit6 de production, la technologie et 'emploi. !1 ne 
semble pas y avoir de place pour I'expansion, mais apparemment i'absence de disponibilitd 
de credit aura un impact majeur sur l'expansion du secteur informel et son aptitude A 
traimr des ameliorations de r'economie. 

Disponibilitd et coot des facteurs de production 

La disponibilit6, les prix et la confiance en les inputs reprdsentent un aspect important de 
l'ensemble de l'environnement economique dans iequel les entreprises du secteur informel 
doivent fonctionner. Si le gouvemement du Niger et )a communaut6 donatrice doivent 
promouvoir ou aider Apromouvoir le ddveloppement du secteur priv6, les blocages potentiels 
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A une augmentation de la production de produits et de servio.es doivent etre identifies et 
abordds. 

Une liste de vingt facteurs importants pour la production a dt6 lue aux personnes interroges. 
On leur a demandd d'indiquer si l'impact de chacun d'entre eux etait positif, neutre ou negatif 
par rapport , ]cur entreprise. Lurs reponses indiquent que trois facteurs sont considdrds 
comme revtant une ihportance primordiale: 1) HlectricitO (son prix et A quel point ce 
service est fiable); 2) le terrain (Licertitude au sujet de la propritY, ie prix et i'accs A la 
propri&t6 des terrains); 3) !'accs au credit. 

Les problmes lies i i'flectricit rendent le, entreprises ngriennes peu concurrentielles 
par rapport i celles de leurs voisins (comn-e le Nigeria oil l'6lectricitN est lourdement 
subventionn~e) et estreignent la possibiliM d'une augmentation de Ia production pour le 
marche intrieur. Le prix de l'etricite est non seulement considere comme dtant trop 
elevE, mais de frdquentes coupures qui abiment le materiel, gAchent le temps de travail et 
augmentent les coOts de production. L'introduction de techrologies nouvelles qui dependent de 
l'electriciti- est egalement grandement restreinte. Ceci constitue une importante question 
d'infrastructure qui doit tre abordde par le gouvernement s'il s'avre que des ameliorations 
de la performance &onomique sont faisables. 

Le probl6me des terrains est largement concentrd dans la region de Niamey. Plus des trois 
quarts des entreprises du secteur informel basdes A Niamey (77%) ont d6clare que les 
incertitudes en ce qui concerne la propridte et les droits d'occupation des terrains constitue un 
probleme s6rieux. Le chiffre comparable le plus eleve pour n'importe lequel des departements 
considdres est Maradi avec 38 pourcent de personnes qui identifient le probl6me comme tel. 
Les chiffres pour les trois autres regions sont considdrablement moins eleves. n1 y a eu 
dnormement de fraudes, de favoritisme et d'implication en g~n~ral de ia part d'officiels 
(y compris d'un certain nombre d'officiers suprieu;- & i'armie) dans I'achat, la vente 
et i'accs aux terrrains A Niamey. L'enregistremen d'un acte de vente de terrain, qui 
n'est qu'une partie d'un processus tres complexe, comprend generalement un minimum 
de pots-de-vins tres cofiteux. Si les petites entreprises ou commerces doivent se d&velopper 
et prosp~rer, ii est imp6ratif de prendre des mesures pour clarifier le systdme et rendre 
l'acces et la distribuion des terrains plus juste et plus 6galitaire. L'incertitude relative aux 
droits d'occupation des terrains figure en bonne place dans la liste des difficultds rencontrdes 
dans l'obtention d'un credit (tant pour y avoir acc s que pour obtenir les garanties n&cessaires). 

L'accds au cr6dit, le coOt eleve des produits de base ainsi que le coOt du transport resume la 
liste des facteurs les plus importants qui limitent la production de produits et de services. 
Comme il a ete mentionnd plus hau, le coOt du transport est lie aux distances relativement 
importantes qui existent entre les marches au Niger ainsi que les pertes d'argent et de temps 
associees aux arr~ts frluents pour payer les pots-de-vin. Dans la mesure o0 le Niger n'est 
pas fiche en ressources, beaucoup de produits doivent 6tre importes. Parce que c'est un pays 
entoure de terres qui a des frAis de transport eleves, le prix de nombreux matdriaux de base 
est assez elev. Le probl me de l'acc~s au credit est discut6 p!us bas. 
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Avec des variations mineures, les facteurs qui sont identifids au Niger comme ayant un impact 
relativement n~gatif sur ]a production de biens et de services sont les m~mes qu'au Sdndgal. 
Sur les six premiers au Niger, cinq font partie des six premier; au Sdndgal. Ceux-ci incluent 
l'dlectricitd, les terrains, le cr&Iit et les produits de base. 

L'impact perqu de ces facteurs, 6clatd par secteurs d'activitds, d~montre d'une corrdlation de 
rang 61ev6e entre les groupes. Quelques diffdrences existent, mais elles ne constituent pas de 
surprise majeure. Par exemple, cependant que le prix de l'dlectricitd est la premiere 
pr6occupation pour l'industrie et les services, l'acc~s au cr&lit est le num~ro un pour le 
commerce. Le probl.me des prix des matdriaux de base occupe un rang plus dlev6 pour 
l'industrie (numdro deux) que pour le commerce et les services. En g6ndral cependant, les 
prdoccupations sont assez similaires d'un groupe Al'autre. 

{VOIR TABLEAUX 12 ET 13 DE L'APPENDICE 1) 
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V. LE CRtDIT ET LE SECTEUR INFORMEL 

Les sources de credit 

Le manque de disponibilitd du credit, surtout pour les entreprises du secteur informel, est 
un probl6me qui est bien document6. I1 a 6td demand6 aux personnes interrogdes 
d'identifier les vdritables sources de crddit et de ressources financibres Acourt et Along terme 
pour leurs entreprises. Parmi les 201 socidtds qui ont fait l'objet de cette enquete, une poign6e 
seulement a obtenu un crddit par le biais des m~canismes formels existants. La plupart de ceux 
qui lont fait sont dans le domaine du commerce. Comme il a W notN, le credit est 
s~vrement limit6, les garanties et les collatiraux exigEs sont trks dlevds et ia 
documentation requise est bien au-delA des moyens de la plupart des entrepreneurs du 
secteur informel. 

En tant qu'obstacle au secteur priv6, le manque de credit et/ou les difficultks Aobtenir un 
credit, mme losque c'est possible en th~orie, est presque uniformment d~cri6. Par 
exemple l'acc6s au cr&dit, les proc~dures de demandes et une documentation exig e 
excessivement compliqu6es, les garanties trop d1ev6es exigdes ainsi que les plafonds de crddit 
sont perqus comme dtant d'importants obstacles A la croissance de leurs entreprises 
respectivement par 69%, 61%, 59% et 53% des personnes interrogdes. Cette situation ne peut 
pas 8tre propice A]a croissance. 

Les seules sources de credit et les fonds de mise en train pour ces entreprises semblent 
provenir de ia famille et d'amis proches. Plus de ]a moitid des personnes interrogdes prdtend 
avoir requ des pr6ts de ce type. En dehors du soutien financier familial et de I'Epargne 
personnelle, le credit fourni par les fournisseurs, en incluant l'expddition des produits est 
la seule source majeure de fonds. Presqu'un quart des entreprises a requ ou continue A 
recevoir cette forme de credit. 

Plusieurs alternatives cui constituent cependant des sources de fonds limit6es ont dtd dgalement 
notes. Un certain nombre de personnes avaient travailld en tant que travailleurs immigrds dans 
d'autres pays (particuliarement au Nigdia en France) pour gagner le capital n6cessaire A 
monter une affaire. Les apprentis aprds avoir complt6 leur formation d6marrent souvent leur 
propre affaire et sont parfois financds par l'artisan qualifid avec qui ils ont travailld. Plusieurs 
personnes ont indiqud que des r6glements en liquide qu'elles avaient requ au moment de quitter 
leur emploi au sein du gouvernement ont servi de capital de base pour leur affaire. 

Sans ]a possibilitE d'obtenir un crddit, l'occasion d'augmenter la production, la hausse de 
l'emploi, la croissance ggndrale et le mouvement du secteur informel au secteur formel sera 
sans doute trds limit6e. II ne semble pas y avoir de diff6rence majeure entre les secteurs en 
terme de disponibilitd des sources de cr6dit. 

{VOIR TABLEAU 14 DE L'APPENDICE I} 
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VI. LES OBSTACLES A LA CROISSANCE DU SECTEUR PRIVt 

Afin de pouvoir diagnostiquer les obstacles A la croissance ainsi que les contraintes avec 
lesquelles le secteur informel privd doit fonctionner, sept larges domaines de preoccupation 
potentielle ont tt identifis: 1) la compltition, tant domestique qu'Itrang~re; 2) les 
ressources financieres, et plus particulierement le credit; 3) le cofit et la disponibiliti des 
facteurs de production; 4) la disponibilitk et Ia fiabilit6 des informadions qui sont vitales 
aux dcisions qui concernent les investissements, le marketing et Iemploi; 5) I'adoption et 
la mise en place de ia politique gouvernementale, en incluant le r6le jou6 par les 
fonctionnaires; 6) les ressources humaines; 7) des pratiques et des capacit~s de management 
fermes. Les trois premiers ont ddja dtd discutds plus haut. Les questions 4-6 sont examindes 
dans cette section et la 7 dans ]a section suivante. 

Pour les besoins de cette enqu&e, 45 articles individuels ont dtd ddveloppds et les petsonnes 
interrogdes devaient juger de chacun en tant qu'obstacle A ]a croissance du secteur privd 
informel au Niger, surtout dans la mesure ou' ils devaient affecter leurs affaires individuelles ou 
des affaires similaires aux leurs. La distribution et !e rang de leurs rdponses Aces questions 
(groupdes par catdgorie) sont prdsentds dans le Tableau 15 plus bas. 

{VOIR TABLEAU 15 DE L'APPENDICE I} 

L'adoption et ]a mise en place de la politique gouvernementale 

L'ensemble de l'opinion des personnes du secteur privd qui ont t6 interrogdes est bien rPsumd 
dans un rapport prdpar6 par l'un des superviseurs de l'une des &luipes d'enqu6te: V y a bien 
d'autresfacteursqui contribuent d la crise actuelle;mais il ressort de tous les ichos enregistrs 
que la part de responsabilitede l'actuel gouvernement vient en tete". Si une strat~gie du 
secteur priv6 doit jouer un rble-cld dans le d6veloppement 6conomique du Niger, il est 
clair que des changements importants sont ncessaires dans le processus d'adoption de la 
politique, les m canismes et le personnel impliqu6s dans la mise en application de Ba 
politique ainsi que dans rattitude des fonctionnaires vis-A-vis du secteur priv6. Comme il 
a dtd notd plus haut, la majoritd des personnes interrog~es (67%) a d~clard que les "actions 
gouvernementales" dtaient considdrdes comme le premier facteur n~gatif lorsqu'on leur a 
derrandd de commenter l'importance et I'impact de diffdrents facteurs sur la performance de 
leurs entrepises. Les diffdrentes politiques actuellement en place, telle que le taux de TVA, 
l'absence de protection des produits locaux ainsi que les mesures de r6formes economiques sont 
toutes considdr&cs comme des contraintes. Les groupes les plus touch6s par ces politiques 
sont, d'apr~s eux, absents de leur processus d'adoption. 

Des quarante-cinq contraintes Ala croissance du secte,.;r privd au sujet desquelles les opdrateurs 
du secteur informel 6taient interroges, les deux facteurs les plus importants sont tous deux 
lies au gouvernement. Plus des trois-quarts des personnes interrog6es (77%) ont dit que 
"'attitude negative du gouvernement envers le secteur priv6" est un obstacle important 
(27,9%) voire tr~s important (48,8%). L'absence de consultation entre le gouvernement 
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et le secteur priv6 au sujet de mesures r~gulatoires qui affectent les affaires figure 
6galement en tOte de la lisle des obstacles. Presque la moiti6 des oprateurs du secteur 
informel interrog6s (45%) ont dit que c'6tait un problme trds important et un groupe 
suppldmentaire (27%) I'ont identifid comme &!ant un problme important. Cette attitude envers 
le secteur privd et l'absence subsquente de consultation contribuent A cr6er une situation 
d'incertitude qui rendent l'investissement et la planification stratdgique virtuellement 
impossibles. Des changements rapides, imprevus et impr~visibles dans la rglementation 
qui affecte les entreprises privdes est cit comme tant un problme par presque les deux 
tiers des personnes interrogtes (66%). 

Les difficult~s auxquelles fait face le secteur priv6 sont encore plus compliqukes A cause 
du nombre de Ministres et de services avec lesquels ildoit traiter ainsi qu'une vari~th 
d'in~galit~s associ&es au rfglement en place. Un nombre important d'hommes d'affaires 
(54%) s'est plaint du fait qu'il y a trop de MinistAres impliquds dans la rdglementation du 
secteur privd. L'absence de coordination entre les Minist~res constitue un obstacle encore plus 
important, 60% des personnes interrog6es d6clarant que c'est un obstacle important ou m~me 
trds important. Trds souvent, les rdgles d'un Ministre sont en conflit direct avec celles d'un 
autre et/ou d'une politique nationale. Dans ces cas-lA, les hommes d'affaires locaux sont 
confrontds A des agents qui reprdsentent diffdrents services et qui leur donnent des avis 
contradictoires. Leur seul recours, d'apr6s eux, est le pot-de-vin. 

On considere g~n&alement que les mesures associ6es au programme de r6formes 
&onomiques ne sont pas vkritablement mises en pratique. Le service des Douanes en est 
un bon exemple. Bien que le programme de rdformes dconorniques inclue une sdrie de mesures 
de libdralisation des dchanges, le service continue A op-rer comme avant, en d6fendant 
farouchement ses int&6ts en tant que corporation. D'aprds les personnes interrog6es, il y a 
toujours de longs dd1ais d'attente pour passer la douane, ainsi que des indgalit6s de taille en ce 
qui concerne l'application des droits de douane. Ce probl~me vient en troisi~me place pour le 
secteur informel dans ]a liste des quarante-cinq obstacles fournie par notre questionnaire. Ces 
deux points faibles du service des Douanes sont considdrds comme ant un sdrieux obstacle A 
la croissance du secteur priv6. 

L'interface entre la communaut6 d'affaires informelle et les fonctionnaires est 
gn~ralement consid&r comme itant assez n6gative. Les fonctionnaires sont per~us 
comme manquant A la fois de comprehension vis-A' vis du secteur priv6 et de motivation 
de faire leur travail correctement. Des accusations de favoritisme entourent l'application de 
la TVA, les droits de douane et le r6le des agents charges du "contr6le 6onomique". 

De nombreuses personnes interrog~es ont t franches et ont avou6 que les "taxes" 
rijustifies et illgales qu'elles doivent r~gulierement payer aux fonctionnaires sont un 

obstacle majeur A la croissance de leurs affaires. En r~alitd, les 57% qui ont affirmd que 
cela constituait un probl~me important, voire trds important, ne reprdsentent probablement 
qu'une estimation approximative des vWritables sentiments ressentis Al'gard de ce probl~me. 
Presuqe les deux tiers des personnes interrogdes (65%) ont dit que le traiternent de faveur 
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accordd Acertaines personnes "bien connect6es" nuit Aleurs affaires. A Niamey, la faqon par 
laquelle renregistrement et 'allocation des terrains se fait en est un bon exemple. Un cas cit6 
par un employ6 d'AID dont le jardinier a dO payer un pot-de-vin de 100.000 FCFA pour 
simplement avoir le droit de faire enregistrer l'acte de vente de son petit lopin de terres est 
significatif Acet 6gard. Les redevances et les taxes "illdgales" qui peuvent se monter parfois 
Ades millions de FCFA font partie du processus rdgulier. 

En rdsum6, la prevalence de pratiques illfgales, en incluant 'extraction de pots-de-vin 
ainsi que le favoritisme, augmente considrablement le cofit des affaires, tout 
particulirement dans des domaines comme le transport et les changes Apetite &helle. 

Lorsque ces conclusions sont compar~es avec les r~sultats de l'enqute au Sn6gal, i est 
clair qu'au Niger 'ampleur et la profondeur du probl~me de la corruption tel que le 
perqoit le secteur informel sont consid~rablement plus importantes. Dans les deux pays, 
la distribution des rdponses Ala question du "traitement spcial de certaines personnes" sont 
virtuellement identiques. Cette comparaison sert A vdrifier la validit6 A l'argument que la 
corruption est un probl~me important au Niger en m~me temps qu'elle lui donne un certain 
poids. La distribution des rdponses Ala question de la corruption au Niger n'est pas seulement 
un artefact de diff6rences culturelles entre les deux pays, mais de r6elles diff6rences dans le 
probI~me qui nous int6resse. 

Informations et incertitudes 

Les entrepreneurs doivent avoir A leur disposition des informations A jour sur l'6tat de 
l'dconomie, les march6s et le systdme rdgulatoire afin de pouvoir prendre les bonnes decisions 
en ce qui concerne les investissements, la diversification des produits et les strategies de 
march6. Malheureusement le secteur privd au Niger (en particulier le secteur privi 
informel) manque totalement de ces informations. 

Les sources officielles d'information tel que l'Annuaire Statistique du Ministere du Plan 
sont perimes au moment oti elles sont enfin prtes A tre distributes au public. Encore 
plus grave est le fait que les donn~es pr~sent~es dans ces rapports sont terriblement 
insuffisantes. En ce qui concerne les deux informations fondamentales pour lesquelles MAPS 
poss~de des donn6es correspondantes, on a estim6 que les donn6es du Ministre du Plan 
avaient des marges d'erreur de l'ordre de 50 A 100 pourcent. I1n'est pas surprenant que peu 
de personnes interrogdes (qu'elles appartiennent au secteur informel ou au secteur formel) 
recherchent ou utilisent les informations au sujet de l'6,onomie rassembldes (ou "estimes 
cr6ativement" comme Font affirm6 certains) par le gouvernement du Niger. 

Le manque d'informations et le trds haut degrd d'incertitude en ce qui concerne les "r~gles 
du jeu" ainsi que l' tat de I'kconomie pose de srieux probl~mes au secteur prWv au 
Niger. Des changements rapides et imprdvisibles des r~glementations qui affectent le secteur 
privd de m6me que des incertitudes au sujet des pratiques des affaires ont dt6 notds comme 
dtant de "sdrieux probl mes" par de lourdes majoritds (65% dans les deux cas) des personnes 
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interrogdes. De plus, ]a plupart (59%) affirment qu'elles manquent d'informations utilisables 
sur la situation dconomique. Ces trois chiffres sont sensiblement plus dlevds que leur 
dquivalents au Sdndgal. 

La perception qu'il y a de rapides et imprdvisibles changements de rdglementation et que ceux
ci sont un obstacle A]a croissance est directement i~e au processus de politique. L'explication 
de cela semble di A l'absence de consultation entre le gouvernement et le secteur privd (en 
particulier le secteur informel) ce qui fait que les nouvelles r~glementations sont virtuellement 
inattendues lorsqu'elles sont enfin publides. 

De plus, le "traitement ('e faveur" accord6 Aquelques personnes leur donne un avantage certain, 
rend les encheres peu concurrentielles et peu profitables et contribue Acrder une incertitude 
plus accrue pour les autres. Ainsi que 'aremarqud un manager de construction: "les marches 
sont souvent obtenus par ceux des gens qui ont des relations privilkges avec cerraines 
autorites. Les lois du marche sont d'office ecartees...et lafermeture ne se fera pas beaucoup 
attendrepour beaucoup d'entre nous." 

Les soui ces d'information disponibles aux responsables des entreprises du secteur informel 
sont tr&s limit~es. Les deux sources les plus couramment cit6es sont la Chambre de 
Commerce et le Patronat. Cependant ni 1'une ni l'autre de ces organisations ne touche plus d'un 
quart des entreprises. De plus, les deux organisations sont gdn6ralement consid6r6es comme 
dtant inefficaces. Plus de ]a moiti6 des personnes interrog6es ont dit que le manque de 
dynamisme de la part de ]a Chambre de Commerce est un handicap important, voire trds 
important pour elles. Plusieurs d'entre elles ont d6clar6 qu'elles voient per de diffdrences entre 
la Chambre de Commerce et le gouvernement. En d'autres termes, la Chambre de Commerce 
est perque comme faisant partie du problZme plut6t que de la solution. 

{VOIR TABLEAU 16 DE L'APPENDICE I} 

Tout le probI~me de r'information est associd de pros A l'impossibilit6 qu'a le 
gouvernement de comprendre le besoin de collaborer avec le secteur privd au 
d~veloppenient d'une strat6gie commune pour aborder le problme de la stagnation 
6conomique. La faiblesse et l'Ochec d'organisations telles que la Chambre de Commerce qui 
ne parvient pas A repr6senter le secteur priv6 composent le probl6me. S'il existait des 
associations inddpendantes et efficaces capables de reprdsenter les intdrets de ce secteur, les 
changements de politique seraient moins fantaisistes, les informations circuleraient plus aisdment 
et une stratdgie commune gouvernement-secteur privd pourrait en dmerger. 

Une source ind~pendante d'infoumations (Ajour et pricises) sur i'6tat de l'&onomie est 
une n~cessitO absolue pour servir i la fois le gouvernement et les associations commerciales 
et professionnelles du secteur priv. Une telle chose n'existe pas actuellement dans le pays 
et il semble peu probable que le gouveinement ou les Associations soient capables d'en 
d6velopper ou d'en maintenir une. JI serait dans l'intdrt de tous d'dtablir un Institut de 
Recherches Economiques du Secteur Priv6 base sur une solide fondation financi6re tel qu'une 
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dotation permanente (voir les recommandations plus bas). 

Les ressources humaines 

Du point de vue du secteur informel, les ressources humaines ne sont en aucune fagon un 
probl~me aussi important pour lui que ne le sont rintervention gouvernementale, rattitudes 
et le comportement des fonctionnaires ainsi que le manque d'information et de eredit. Les 
syndicats, la r~glementation de la S~curitd Sociale, le salaire minimum et autres lois sur le 
travail n'affectent qie faiblement le secteur informel parce que peu d'entreprises (si tant est qu'il 
y en ait une) se conforraient Aces lois. De nombreuses socidt&s sont composdes du propridtaire 
et d'un ou deux employ&s, g~ndralement des membres de la famille ou des apprentis non 
r~tribuds. La plus grosse entreprise comprise dans cet dchantillon du point de vue de l'emploi 
n'a que vingt-et-un employds permanents. Bien que ces entreprises plus importantes puissent 
occasionellement re la proie des employds du gouvernement, elles n'en continuent pas moins 
A ignorer les lois sur le travail plut6t que de s'y conr' rmer, car cela les rendrait non 
concurrentiels sur le marchd local. 

Deux problnimes de ressource humaine notes dans le secteur informel sont l'absence de 
travailleurs qualifis (56% des enquites) et le manque de qualifications techniques ou de 
techniciens sur le march6 local (45% des personnes interview~es). Etant donn e la structure 
salariale du secteur informel, ceci est Apeine surprenant. Les personnes qui ont de l'experience 
ou qui possedent une formation technique formelle soit cherchent A s'dtablir elles-memes ou 
alors Atrouver du travail dans le secteur formel ou dans le gouvemement. 
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VI. LES OPIRATIONS INTERNES ET LE MANAGEMENT
 
DANS LE SECTEUR INFORMEL
 

Cette 6tude a mis l'accent sur les contraintes de l'environnement au sein duquel doivent 
fon':tionner les entreprises nigdriennes du secteur informel. Des facteurs internes (c'est-A-dire 
le management de ces entreprises en terme de gestion quotidienne d&cisive et de fonctions 
strat~giques de management) peuvent 9tre aussi importants. Les entreprises du secteur 
informel, Apeu d'exceptions pros, sont de petites oplrations. Les fonctions de responsabilite 
et de management sont entre les mains d'une ou de deux personnes qui doivent partager leur 
temps entre le management et les tAches de production. La comptabilitd peut se faire dans la 
tate du propridtaire. Le management en ressources humaines est un ensemble de relations trds 
personnelles souvent bas6 sur des liens de parentd. Comme nous l'avons remarqud plus haut, 
le financement a de fortes chances de provenir de parents et d'amis. Les techniques de 
production et de vente sont transmises par le biais de l'apprentissage. La th6orie et la pratique 
de management, qu'elles fassent partie d'un systeme consciemment 6labord ou non, peuvent 
se r6v6ler tre aussi importantes que les conditions de l'environnement Ad6terminer le succs 
d'une entreprise du secteur informel. 

Les termes de rdfdrences de cette dtude ainsi que le temps et les contraintes en ressources ne 
nous ont pas permis de collecter et d'analyser des informations ddtaill6es sur les pratiques de 
management et les capacitds des entreprises du secteur privd quotidiennes. Les donnes sur 
d'importants indicateurs de ces facteurs ont cependant W collectd.s pendant les interviews. 

On a demandd aux personnes interrogdes quelles seraient les d6cisions qu'elles considdreraient 
utiles de prendre afin d'am6liorer leurs entreprises respectives. Dans l'ensemble, les articles 
qui figurent en haut de la liste sont l'am~lioration du capital physique de 'entreprise (soit 
l'6quipement) ainsi qu'un effort visant Aam~liorer leurs propres capacit6s dans le domaine 
du management. Presque deux personnes sur trois (63%) ont dit que, si l'occasion leur en dtait 
donn6e, elles participeraient volontiers A des ateliers ainsi qu'a tout autre programme de 
formation au management. Ce qui est une indication indiscutablk du fait qu'ils reconnaissent 
la possibilitd d'une insuffisance dans le management de leurs entreprises. Environ le m~me 
nombre (64%) a sugg6rd que l'amdlioration de son dquipement est une action primordiale qu'il 
aimerait accomplir. L'amdlioration des techniques de production ainsi que l'achat de terres et 
de btiments pour leur entreprise font dgalement partie des mesures que la majoritd (56%) 
aimerait beaucoup pouvoir prendre. 

Lorsque ces donn~es sont 6clathes par type d'activitd, quelques diffdrences apparaissent entre 
les groupes interrogds. Ceux qui travaillent dans l'industrie et le commerce ont classd l'aptitude 
au management en premier, alors que ceux qui travaillent dans le domaine des services ont plac 
l'amdlioration de leur dquipement en haut de la liste de leurs priorit6s. Le besoin d'amdliorer 
les techniques de production (la seconde prioritd pour l'industrie) est supplant6 par l'achat de 
terrains et de bAtiments pour les oprations de ceux qui travaillent dans le domaine des services. 

Les operations quotidiennes qui incluent la production de fait ou le travail de service occupent 
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tellement le temps des propridtaires-opditeurs du secteur informel du Niger que les fonctions 
de management ne sont pas consciemment aborddes. Ceci, ajoutd Aun manque de formation 
gdndralisd m6me dans les techniques de management les plus fondamentales, ne favorise pas 
un comportement responsable en mati~re de management. En rdsum6, les points faibles dans 
le domaine du management du secteur informel constituent un facteur qu'il ne faut pas 
ignorer au moment ofj des r~formes sont r~clam~es dans Penvironnement des affaires. 
Des opportunits doivent tre crd&s pour une formation Aun niveau relativement bas mais trds 
pratique et Acourt terme. Ceci devrait aussi compendre quelques oppportunitds de suivi par 
des consultants/formateu rs pour aider A adapter de nouvelles techniques aux r.alitds et 
singularit6s de l'entreprise individuelle nigdrieane. 

(VOIR TABLEAU 17 DE L'APPENDICE I} 
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VIII. OPPORTUNITIES D'INVFSTISSEMENT DANS LE SECTEUR INFORMEL 

Les personnes interrogdes ont partag6 sur notre demande leur perception des domaines de 
1'6conomie nig~rienne qui seraient propices A un investissement dans l'avenir. Ce qui est 
digne d'tre remarqu6 est qu'il semble y avoir peu d'optimisme en ce qui concerne de 
sdrieux investissements. Le commerce est numdro un et reprisente le seul domaine pour 
lequel une majorit6 des personnes interrog~es (qui appartiennent au secteur informel) 
dtaient d'accord que les perspectives d'investissement sont excellentes. C'est un domaine 
ori les hommes d'affaires nig6riens excellent traditionnellement et dans lequel un 6coulement 
des produits ainsi que des profits 61ev6s semblent possibles. Ce n'est cependant pas un domaine 
dans lequel (6tant donn e l'orientation locale de la plupart des 6changes) une croissance globale 
de l'6conomie est envisageable. Les seuls autres domaines qui ont bien r6ussi en tant que 
perspectives d'investissement sont ]a revente des produits agricoles sur le march6 local ainsi que 
la construction. 

{VOIR TABLEAU 18 DE L'APPENDICE I) 

Lorsque ces donn~es sont kclat6es par r~gion, des differences int~ressantes Emergent. 
Alors que seulement vingi-trois pourcent des personnes interrog~es sur le plan national ont 
identifi6 le tourisme comme un domaine d'investissement valable pour ravenir, presque les 
trois quart des personpes interrog~es a Agadez (73%) ont d~clarE que c'itait une 
excellente opportunit6 d'investissement. Les personnes interrog6es A Agadez ainsi qu'A 
Tahoua sont consid~rablement plus optimistes que leurs contreparties A Niamey, Maradi et 
Zinder au sujet de l'investissement dans ]a revente de produits agricoles sur le march6 local. 
Les personnes qui travaillent dans les entreprises du secteur informel A Tahoua et Zinder, 
fiddles Aleur estimation positive de l'dtat gdn6ral de l'Hcononmie, tendent a tre plus optimistes 
au sujet des possibilit6s d'investissement dans la majoritd des domaines de l'6conomie que ceux 
des autres d6partements. 

{VOIR TABLEAUX 19 ET 20 DE L'APPENDICE I} 

Dans la mesure or l'Economie nigdrienne d6pend trds fortement de l'agriculture, les personnes 
interrog(es ont eu Acommenter au sujet des produits agricoles qu'elles estimaient 6tre les plus 
dignes d'6tre dtudi6s. Le millet, le nidb et le bMtail sont venus en tate de liste suivis par le 
riz, le sorgho et les cacahu~tes. Si l'on en juge par le nombre de personnes qui ont citE 
plusieurs rcoltes, on peut affirmer qu'il y a au moins un brin d'optimisme en ce qui conceme 
le marketing local des n6cessitds agricoles de base. 

L'isolement relatif ainsi que l'orientation de la plupart des nigdriens du secteur informel est 
soulign6 dans leur manque de confiance dans la rentabilit6 des marchds 6trangers. M6me 
l'Afrique de l'Ouest, qui est considdrde comme une bonne perspective par le plus grand nombre 
d'interview6s, n'est considdrde comme ayant un potentiel que par la moitid des personnes 
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considdr6es. Cela est suivi de ]a Communautd Econornique Europenne qui n'est cit~e que par 
environ un quart des enquet~s. Tous les autres marchds extdrieurs semblent 6tre hors de 
portde de ia majoritd des nigdriens du secteur informel. 
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IX. LES ASSOCIATIONS DU SECTEUR INFORMEL
 

Parmi les propridtaires, les oprateurs et les managers des entreprises du secteur informel 
inclues dans notre &hantillon, seulement quarante pourcent (40,8%) ont dclRr6 tre 
membres d'une association professionnelle ou commerciale. Les autres (59,2%) ne 
participent i aucune forme d'organisation professionnelle ou commerciale. I1 faut noter que 
d'apr~s une 6tude rkente de plusieurs associations commerciales et professionnelles qui 
op~rent officieltement au Niger, l'norme majorit6 n'existe que sur le papier (Iddal, 1990). 

La majoritd des membres des organisations de notre 6&hantillon appartient Ala Chambre de 
Commerce. La Chambre de Commerce nigdrienne, loin d'6tre une organisation inddpendante 
destinde a reprdsenter les intdrets de ses membres est une entitd financde et dirig~e par le 
gouvernement. Meme ses hauts responsables (qui sont des fonctionnaires) sont appointds par 
le gouvernement au lieu d'8tre %lus par les membres. Beaucoup d'homnes d'affaires ne 
voient pas quel serait ravantage de joindre une telle organisation parce qu'ils ne croient 
pas qu'elle serve un but pr cis. La moiti6 des interview~s a dit que le manque de 
dynamisme de la Chambre constitue un obstacle au succds des affaires priv6es. Quarante
cinq pourcent des membres de ia Chambre d~clarent qu'elle est inefficace. Des autres 14 
organisations cities, pratiquement aucune n'dtait considdr~e comme offrant une reprdsentation 
de fait des int6r6ts des membres. 

La distribution r~gionale des membres des associations est int~ressante et surprenante. A 
Niamey, oti 'on pourrait penser que les frais d'ah~sion seraient plus 6lev~s que dans des 
villes moins cosmopolites, le contraire se produit. Le taux d'adh6sion varie d'un 
d~partement A l'autre d'un taux record de soixante-trois et soixante-deuk pourcent A 
Agadez et Tahoua jusqu'A quarante-sept pourcent A Maradi, trente et un pourcent A 
Zinder et un taux incroyablement bas de vingt-cinq pourcent ANiamey. Les Niam~ens sont 
peut-e.tre plus sceptiques et ont plus d'expdrience auprds de ces organisations que leurs 
homologues des autres villes cit6es. Alternativement, ces organisations sont sans doute plus 
infiltr6es dans le tissu social de villes commes Tahoua et Agadez ce qui fait que leurs adhesions 
sont plus importantes et qu'elles sont basdes sur des critres sociaux plut6t que purement 
associatifs. 

Quelles sont les choses que les opdrateurs d'entreprises du secteur informel recherchent ou 
voudraient voir dans une organisation Alaquelle ils pourraient adhdrer? Le fait que la question 
de l'acces au credit soit en haut de a liste des prionitds pour plus de qu. re-vingt pourcent 
des interview~s qui pensent que c'est M, une question tr s importante, n'est gu.re 
surprenant. Les conclusions prsentes plus haut indiquent que des probl.mes associ~s 
A rabsence de consultation avec le gouvernement au sujet des lois qui affectent le secteur 
priv6 est un obstacle majeur Ala croissance. En accord avec cette conclusion, la deuxikme 
et a troisieme priorit6 pour les oprateurs commerciaux des services est un plus grand 
contact avec les autorit6s gouvernementales (72%) et la divulgation d'informations Ajour 
au sujet des reglementations gouvernementales (68%). L'apport d'informations sur les 
conditions du marchd (60%), l'assistance technique (63%) ainsi que les programmes de 



formation pour eux-memes et leurs employds (51%) figurent en haut de la liste des services 

proposds aux enquts. 

{VGIR TABLEAU 21 DE L'APPENDICE I} 

Comme nous l'avons fait remarquer plus haut, le secteur privi (et tout particul.Wrement son 
secteur informel) a W kartM du processus d'adoption de la politique du Niger. La 
majorite des organisations en place sont trop petites ou trop mal organis.es pour avoir un 
vdritable impact. Les associations qui regroupent les int~rts des affaires et reprsentent 
une adhesion trs diversifi e ont plus de chances d'influencer la politique gouvernementale 
vers le secteur priv6 que les organisations fragment~es qui existent actuellement mais 
fonc'ionnent i peine. Ceci est tout particuli~rement le cas aujourd'hui avec l'dmergence d'un 
syst~me d~mocratique multi-partites au Niger. 
II n'est pas sfir que les op6rateurs du secteur informel soient prits A soutenir une 
association destine Areprgsenter leurs intr~ts aujourd'hui. Les traditions culturelles ne 
sont pas entirement compatibles avec ]a notion de groupes associatifs basds sur des int~rets 
6conomiques stricts. De plus, I'exprience pass6e (particuli6rement avec ]a Chambre de 
Commerce) les a rendus sceptiques. Cependant si des organisations appropri~es sont dtablies 
et qu'une aide technique et financiere est apport e directement A une telle organisation, elle 
pourrait rdussir Ad6velopper un profil assez haut pour exercer son influence sur la politique 
gouvernementale et faire des dmules. 
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X. DESCRIPTION DES ENTREPRISES DU SECTEUR FORMEL: 

INFORMATIONS D'ARRItRE-PLAN 

Propridtd et investissement 6tranger 

Presque deux tiers (65%) de toutes les entreprises de l'ehantillon sont possdes 
entirement par des Nig~riens. Huit pourcent supplmentaires sont la propridtd conjointe de 
Nigdriens et d'dtrangers. Parmi les propridtaires ou partenaires 6trangers dans les entreprises 
du secteur formel de notre 6chantilion, deux tiers (68%) sont frangais. Ils sont suivis par des 
ressortissants d'autres pays africains (12%), de Libanais (8%), de ressortissants des pays de la 
CEE autres que la France (8%), et quelques autres pays. On n'a pas remarqud la participation 
d'investisseurs asiatiques, nord-amdricains ou latino-amdricains. Mises A part quelques 
exceptions, le niveau d'investissement est assez modeste. 

Etant donnd le niveau relativement faible des intdr6ts 6trangers dans l'6conomie nigdrienne, 
il n'est pas surprenant que le chiffre de la propridtd dtrangdre soit beaucoup plus faible que 
dans le cas du secteur formel au Sdndgal. Dans ce pays, un peu plus de la moitid (51%) des 
entreprises du secteur formel sont totalement ou en partie poss6ldes par des non-Sdndgalais. 
Ceci peut 6galement tre compard avec la participation dtrang6re dans le secteur informel au 
Niger, laquelle est minimale. 

{VOIR LE TABLEAU 4 DE L'APPENDICE II) 

Le personnel 

Les entreprises du secteur formel au Niger ont tendance A tre assez petites en termes de 
nombre d'employ6s permanents, m~me selon les critires africains. En moyenne, les 
entreprises comprises dans notre ichantilion, emploient A peine plus de 27 personnes de 
faon permanente, I'6ventail allant de 1 A 188. L'entreprise du secteur formel moyenne, au 
S6ndgal, par comparaison, emploie 44 permanents (6vantail de 1 a 970). Avec des populations 
globalement comparables, le niveau de I'activitd du secteur formel au S6n6gal en termes de 
nombre d'entreprises est Apeu pros deux fois et demie celui du Niger. Ainsi, Ia contribution 
du secteur formel i I'emploi au Niger, A la fois en termes de nombre moyen d'employ~s 
par entreprise et en termes de nombre total d'entreprises, est relativement bas. Au vu de 
la crise 6conomique qui continue et de ]a fermeture ou du transfert vers le secteur informel d'un 
nombre croissant d'entreprises, les previsions d'emploi dans le secteur formel ne semblent pas 
bonnes. La population nigdrienne relativement jeune et en accroissement rapide devra se tourner 
soit vers d'autres pays ou vers le secteur informel domestique pour des emplois. 

De la me.me faton, les prdvisions d'emploi pour les femmes dans le secteur formel ne sont pas 
particuli rement brillantes. Comme il a dtd notd dans le rapport sur le secteur informel, 
lemploi des femmes (dans le secteur informel) au Niger est particuli rement maussade si on le 
compare avec celui d'autres pays d'Afrique de 1'Ouest comme le Sdndgal. Cette tendance 
semble tre aussi celle du secteur formel. Seulement 60% des entreprises du secteur formel 
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dans notre dchantillon nigdrien emploient des femmes Ades postes permanents, en comparaison 
de 80% au Sdndgal. 

De fagon surprenante, le nombre moyen d'employ6es permanentes par entreprise est de 4,4, soit 
1g~rement plus (bien que la diffdrence ne soit pas significative) qu'au S6ndgal. Le nombre 
de femmes Ades postes de direction est plut6t faible mais, en termes de pourcentage du nombre 
total de femmes employ6es, est plus dlev6 au Niger (9,4%) qu'au Sdndgal (8,5%). Deux tiers 
des employ6es permanentes Atemps plein dans le secteur formel au Niger occupent des postes 
de secrdtariat, en comparaison de seulement 42% au S6ndgal. Surtout, les possibiitds 
d'emploi des femmes 6ans le secteur formel sont sownbre' ct le secteur ,,forme! ne fournit 
pas aux femmes les possibilitds alternatives qui existent dans d'autres pays africains ou 
qu'il offre aux hommes au Niger. 

Les marchds 

L'orientation du march6 de [a plupart des entreprises du secteur formel au Niger est, 
commne pour les entreprises du secteur informel, uniquement domestique. La grande 
majoritd des entreprises de l'chantillon (87%) vendent, en moyenne, 93% de leur produits et 
services au Niger. Le deuxi~me marchd pour les produits nig6riens en termes de nombre 
d'entreprises concernes (14%) est celui des pays de l'Afrique de l'Ouest, principalement le 
Nigdria. La seule autre zone notable or) des produits nigdriens sont vendus est la Communaut6 
Europdenne, en particulier la France (8% des entreprises dchantillonn6es y vendent des 
produits). Les pays du Maghreb et d'autres pays africains sont reprdsentds dans l'chantillon, 
mais A peine. La ddpendance continuelle des entreprises nigdriennes vis-A-vis des marchds 
locaux et rdionaux, otO les ressources. sont ddjA rares, ne conduit pas A des prdvisions 
optimistes en ce qui concerne ]a croissan:e du secteur formel. 

{VOIR TABLEAU 6 DE L'APPENDICE II) 

Les sources d'approvisionnement 

Comme dans le cas du secteur informel, les sources d'approvisionnement des entreprises du 
secteur formel sont un peu plus diversiries que les marches ext~rieurs. Mises Apart les 
sources nigdriennes qui pr~dominent, la Communaute Europenne, en particulier la France, 
figure parmi les fournisseurs des entreprises du secteur formel nigdrien. Plus d'un tiers (36%) 
des entreprises de I'chantillon, ach6tent leurs approvisionnements et autres inputs (en moyenne, 
52 pourcent de leurs besoins) a ]a CEE. L'Afrique de l'Ouest arrive en second, de pros, avec 
34% des inputs strs des entreprises nigdriennes. Le niveau des importations actuelles de cette 
zone, en particulier le Nigdria, est probablement sous-estimd Acause de l'dtendue du systdme 
des 6changes parall61es. Quelques entreprises obtiennent certaines de leurs fournitures des pays 
du Maghreb et d'autres pays europdens et africains, pas encore cit6s. 

{VOIR TABLEAU 7 DE L'APPENDICE II} 

28 



Le mod#ie d'&hange, Ala fois ventes et sources d'inputs, ne conduit pas Aune croissance 
soutenue. Les ressources rares ncessaires pour payer les inputs import~s ne sont pas 
compens~es pas les revenus des exportations. Les hommes d'affaires nigdriens connaissent 
mal les marchds 6trangers, aussi les produits pour lesquels le Niger devrait b6n6ficier d'un 
avantage comparatif ne parviennent pas sur les marchds les plus attryants. 
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XI. PERFORMANCES RECENTES DU SECTEUR PRIVIt FORMEL 

L'environnement dconomigue du secteur formel 

L'environnement dans lequel les entreprises du secteur formel oprent dmet des signaux 
critiques pour les managers des entreprises en ce qui conceme les types d'actions qu'ils devraient 
ou ne devraient pas prendre ou au moins devraient estimer devoir prendre. A cet effet, ce ne 
sont pas seulement les ralit~s de la situation kconomique qui influencent le comportement 
mais, peut-tre plus prcisment, la perception des conditions &onomiques. Les 
dirigeants des entreprises nig~riennes dans le secteur formel out une vue extrEmement 
negative, quoique probablement r~aliste, de l'etat actuel de i'&:onomie dans laquelle eux
m~mes et leurs entreprises doivent fonctionner. Moins de quatre pourcent des interviewvds 
ont le sentiement que les conditions se sont amd1ior6es l'ann6e passee. Deux sur cinq (40,3%) 
des enqu6tds ont dit que les conditions avaient empire ou beaucoup empir6. La categorie 
modale, pas de changements (48,1 %), devrait etre considerde comme ,fondamentalement, 
ndgative etant donnee la performance faible de l'annde de base, et les terribles conjonctions 
&6onomiquesdans lesquelles se trouve le pays. Dans ces conditions, peu de particuliers sont 
ddsireux d'investir dans un accroissement de production ou d'emploi. 

{VOIR TABLEAU 8 DE L'APPENDICE II} 

I1semble qu'il y ait des differences r6gionales notables dans les perceptions de la tendance de 
l'economie. Parce que I'echantillon du secteur formel est trop petit pour constituer la base de 
g6neralisations au niveau d6partemental, tous les interviews ont te groupes en deux 
cat6gories: ceux qui operent dans la capitale, Niamey, et ceux qui operent dans le vaste arri6re
pays. Comme c'est le cas pour le secteur informel, la tendance de l'6conomie semble ktre 
vue de fa~on beaucoup plus mauvaise dans la perspective de Niamey que dans celle de 
l'intdrieur. Plus de la moitid des personnes de Niamey (53,3%) ont dit que l'economie avait 
empire pendant l'annee pass6e, alors que moins d'un quart (24%) des enqu6t6s des autres 
d6partements pensent de la m6me faqon. Cela ne veut pas dire que les choses soient meilleures 
ou s'ameliorent dans les r6gions. En fait, la rdponse modale pour ces zones est qu'il n'y a pas 
de changement, ce qui, comme remarque plus haut, peut tre consider6 comme une dvaluation 
n6gative. 

Quand ces donnes sont analysees par secteur d'activite, il ne semble pas qu'il y ait de 
diff6rences majeures de perspective entre celles du commerce et celles du secteur des services. 
Le secteur de production (agriculture, transformation, industrie, mines) diffre des deux autres. 
Pris dans son ensemble, le monde des affaires dans ce secteur a tendance Aetre quelque peu 
optimiste. Ils sont aussi plus portes Adire qu'ils ne savant pas, signe de leur incertitude en ce 
qui concerne l'etat de l'6conomie. 

En relation avec leurs entreprises respectives, on a demande aux interviewes d'estimer l'impact 
relatif d'une varidtd de facteurs sur les performances de leurs entreprises. Une majorit6 
d'entre eux ont identifl6 quatre facteurs comme ayant g~ndralement un impact n~gatif sur 
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leur entreprise: les imp6ts (74%); I'action gouvernementale (55%); les garanties
 
n&essaires de credit (53%) et; les taxes pr~firentielles (51%).
 

La politique gouvernementale et ses raises en oeuvre sous forme d'imptUs et de taxes 
prdfdrentielles sont d'une extr6me importance dans l'esprit des hommes d'affaires du secteur 
formel. Les difficultds assocides Al'obtention de crdit sont aussi g6ndralement attribud.s aux 
actions gouvernementales. A de nombreuses reprises, les interviewds ont fourni des exemples 
montrant que le taux d'imposition dlevd, la mauvaise interpretation des imp~ts, le traitement 
pr~fdrentiel et d'autres interactions avec les fonctionnaires en particulier et l'Etat en g~ndral 
inhibent ]a croissance et le succas de leurs entreprises. Si le Niger veut d~velopper un secteur 
formel vivant, il semble qu'une rdvision radicale de la politique d'imposition et de 
r~glementation soit n cessaire. 

{VOIR TABLEAU 9 DE L'APPENDICE II) 

Tendances dans le volume des ventes 

L'apparence mdiocre de l'6conomie est clairement reflt~e dans les changements 
rapport~s sur le volume des ventes pendant i'ann~e pass~e. Presque les trois quarts des 
interview~s (73%) ont dit que les ventes ont dclin6 ou beaucoup d~clin6 i'ann6e passde. 
Seulement 17 pourcent ont indiqud que les ventes s'dtaient amdlior~es pendant cette pdriode. 
Ces chiffres pour le secteur formel sont beaucoup plus sdvdres que ceux not6s pour le secteur 
informel au Niger. lls sont dgalement significativement pires que les perceptions de leur 
dconomie nationale par leurs homologues du secteur formea au Sdndgal. 

{VOIR TABLEAU 10 DE L'APPENDICE 2} 

Quand ces dinndes sont divis(es par r6gion (Niamey compard aux autres d6partements), une 
fois de plus, il apparait que les personnes de l'1chantillon de ia capitale sont lgerement plus 
negatives dans leurs interpretations que celles de r'&hantillon dessin6 dans les autres 
d~partements. Parmi les interview~s de Niamey, quatre sur cinq (80%) ont sicnal6 que 
les ventes avaient soit d~clin6 soit s~verement ddclin6 pendant l'ann~e passe. Le chiffre 
comparable de I'chantillon ddpartemental est de presque (63%). I1n'est pas possible de 
dire que les conditions sont bonnes dans 'arriare-pays, mais qu'elles ne sont pas aussi sv6res 
qu'A Niamey. 

11 y aussi un faible optimisne A propos de la condition future de l'&onomie. Lorsqu'ils 
sont intdrrogds sur les ventes prdvisionnelles de l'annde prochaine, moins d'un sur cinq des 
interviewds a dit qu'il attendait une amdlioration des ventes. Environ un mrme nombre a dit 
qu'ils attendait un ddclin additionnel des ventes (31,2%), ou ont dit qu'ils ne savait pas quoi 
spdculer (31,1%). Ce dernier chiffre pourrait 6tre indicatif d'un important facteur sociologique 
remarqud par plusieurs sociologues nigdriens: le relativement haut degrd de fatalisme qui 
caractdrise mme ]a communautd des affaires au Niger. Sur une base r6gionale, les hommes 
d'affaires de Niamey sont immanquablement moins optimistes que leurs coll~gues des autres 
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departements. Moins de sept pourcent de ceux de l'dchantillon de Niamey pensent que les 
choses s'am6lioreront, ailor3 que 37 pourcent de ceux de l'arrire-pays partagent ce sentiment. 

Le pourcentage de capa..cite d'exploitation acauellement utilisd par le secteur formel ,st 
dgalement indicatif de l'4tat de !'&onomie. Einviron 58% des entreprises echantillonnees 
fonctionnent A75 pourcent ou p!us de izir capacite. Niamey semble etre la plus touchee Acet 
dgard. La cat6goiJe modale (49% de:: entreprises) fonctionne Aentre 50 et 74 pourcent de sa 
capacite et seulernent neuf wourcent toricionnent au-dessous de 50 pourcent de leur capacitd. 
Ceci represente de consid6rables investissements et potentiels de production inutilisds. Dans 
les autres regions du pays comprises dans 'dtude, moins d'une entreprise sur cinq (19%) est 
signalee corme f nctionnant au-dessous de 75 pourcent de sa capacite, et aucune n'a fait part 
d'un chiffre au-dessous de 50 pourcent, Pour les r6gions autres que Niamey, ceci pourrait 
refl~ter une meillcure situatiern &7onomique, des investissements plus petits dans les capacits 
d'installation et de frain-d'cruvre, ou les deux 616ments a la fois. 

On a kgalement demand aux interviewa d'6valuer l'impact relatif de huit diff6rents 
facteurs sur le volume des ventes dans leurs entreprises respectives. En general, le facteur 
le plus important est la distance des marches. C'est aussi la contrainte la plus forte sur les 
secteurs de I'industrie et du commerce. La difficulte de traverser de longues distances entre les 
principales villes du Niger pour accder aux marches est combin6e A des cofits de 
transportation elevds. Ceci est particuliirement vrai A cause de procedures complexes et 
chires d'enregistrement et A jause de taxes "ill6gales" levees par la police et d'autres 
reprdsentants gouvrneinentaux. Typiques des commentaires dans ce domaine sont ceux d'un 
interviewe du secteur des tr,z;sports qui a dit ainsi,"J'avaisl'habitudede donnner 500trancs 
a chaque poste de police... les controlesfaisaient doubler la dure du voyage. Je payais 500 
Fr. d chaque poste car un pfjir quelque chose manquait toujours au niveau des papiers de la 
voiture." 

La competition est aussi un determinant tr.s important du volume des ventes. La competition 
dtrangdre est placee en deuxi me position, aprds la distance des marches par, A la fois, 
rindustrie et le commerce. Etant donnd le taux de change non-favorable entre le FCFA et le 
Naira devalue, et la longueur de la fronti re commune avec le Nig6ria, ceci etait prdvisible. 
Nombreux sont ceux (69%), clans le secteur fortel dans son ensemble, qui ressentent que le 
manque de protection de leurs produits est un obstacle important pour leurs entreprises. Pour 
le secteur des services, l'influence ]a plus importante sur le volume des ventes est la competition 
des entreprises domestiques dais les secteurs formel et informel. En fait, le deplacement de 
nombreuses entreprises du secteur formel vers le secteur informel, et les avantages associes 
de securitO sociale et relativement d'inposition rendent la competition du secteur informel 
intense. 

(VOIR TABLEAU 11 DE L'APPENDICE II) 
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Disponibilit6 et coits des facteurs de prL.juction 

La disponibilitd et le cofit de I'infrastucture de base, des services et des autres inputs ont un 
impact majeur sur la compdtitivitd des entreprises nigdriennes du secteur fornel et Apartir de-
IAsur leur capacitd Aexporter aussi bien qu'A rivaliser avec les produits import6s. II a W 
lu une liste de 21 services et inputs aux interviewds, et il leur a 6td demandd d'identifier si 
chacun d'entre eux avait eu un impact positif ou negatif sur leur productivitd. La distribution 
des rdponses Aces questions indique que ce qui est normalement consid~r6 conme itant les 
services les plus basiques du secteur formel moderne, Electricit6, :l1phone, eau et 
transportation ont un prix ri Aun niveau perju comme une entrave A la croissance et 
A la comp~titivit6 des entreprises nigriennes. Plus de deux iers (69%) des personnes 
interrogds ont dit que le prix de I'dIectricitd avait un impact n6gatif sur leurs entreprises. Ceci 
s'explique en particulier parce que les cofits d'dnergie dans le Nigdria voisin sont fortement 
subventionnds. En plus du prix de l'dlectricitd, la fiabilitd des services dlectriques pose aussi 
un problme majeur. De fr&duentes interruptions des services et des surtentions de courant 
abiment l'6quipement, perturbent et ralentissent la production de fagon considdrable. 

Nombreux (62 %)sont ceux Aindiquer que le prix des communications (services tdlphoniques) 
et les prix de l'eau (48%) et des terrains (47%) sont aussi des facteurs contraignants. La 
situation fonciire est particuli~rement critique ANiamey. Ces prob1imes ne sont pas uniques 
au Niger, mais ont tendance Acaractdriser de tels services dans tout le Sahel. Par exemple, ces 
memes trois facteurs, le prix des services t616phoniques, l'eau et l'61ectricit6 sont classds en 
haut de la liste des facteurs ayant un effet n6gatif sur le secteur formel au S6n6gal. On devrait 
ajouter a ]a liste des contraintes le cofit dlev6 des nouvelles technologies car il est identifid 
comme dtant un obstacle par nombre d'interview6s. 

De fagon surprenante, l'acc s au crddit, l'acc s aux terrains et la disponibilitd de travailleurs 
expfimentds (ceci ne s'applique pas pas aux techniciens) ne sont pas class6s en tate des 
influences n6gatives majeures. Tout compte fait, un large nombre d'interviews estime que ces 
616ments ont une influence positive plut6t que n6gative sur leur entreprise. Par exemple, moins 
d'un enqu6t6 sur cinq (19,5%) trouve que l'indisponibilit6 de travailleurs exp6rimentds a un 
impact ndgatif sur leur entreprise. Au contraire, plus de trois sur cinq (62%) suggbrent que ce 
facteur a un effet posidf. Dans le cas des terrains, l'accs est un probl6me sdvbre seulement 
ANiamey. Dans les autres d6partements, il a plus de chance d'6tre considdrd comme ayant 
un impact positif. Bien que les prix des inputs, comme l'dlectricitd soient frdquemment vus 
comme des contiaintes au Niger, leur accds et disponibilitd ne le sont pas. Trbs peu de 
dirigeants du secteur formel identifient l'accds Al'd1ectricitd , aux produits primaires, Al'eau 
ou aux bAtiments comme les affectant de fagon n6gative. Le prix plut6t que l'accas semble 
6tre la prdoccupation principale. 

{VOIR TABLEAU 12 DE L'APPENDICE II} 

Quand ces donn6es sont analys~es par type d'activitd, tr.s peu de diff6rences apparaissent entre 
les secteurs. Les correlations des rangs entre les trois groupes (services, industrie, commerce) 
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sont extremement d1ev6es et positives. Comme on pouvait le prdvoir, ceux qui sont dans 
rindustrie sont plus pr6occup~s par l'acc~s aux produits primaires et le prix du transport que 
ne le sont soit ceux dans les services ou ceux dans le commercc Dans le domaine des services, 
les probl.mes qui affectent la disponibilitd des pikces ddtach~es sont classds plus haut que dans 
le cas des deux autres secteurs. Les autres diffdrences sont minimales. 

{VOIR TABLEAU 13 DE L'APPENDICE II} 
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XH. LE CRtDH DANS LE SECTEUR FORMEL 

Les sources de credit 

La disponibilit6 du credit du syst~me bancaire est un facteur iimitatif s~vare pour le 
secteur formel nig~rien. Le credit a tendance A tre A cours terme, A taux d'intret 
klev6 et exige une documentation et des garanties excessives. Parmi les 77 entreprises du 
secteur formel de 1'6chantillon, seulement 22 (29%) ont signal6 qu'elles avaient requ des pr6ts 
bancaires pour couvrir certaines parties de leurs investissements et de leurs d6penses 
d'exploitation (Along terme ou Acourt terme). Environ une sur cinq (19%) a signald qu'elle 
avait re u un crdit d'une banque de d6vloppement. Mises Apart celles-ci, les seules sources 
principales de credit commun6ment utilis6es sont la famille et les amis (38%), et 1'envoi de 
marchandises ou d'autres formes de crddit de leurs fournisseurs (39%). En g6n6ral, la plupart 
des fonds de ces entreprises (au moins celles qui sont enti6rement poss6des par des Nigdriens) 
viennent de l'dpargne personnelle. Plusieurs personnes ont indiqud qu'elles avaient pai d6buter 
leurs entreprises grAce aux fonds fournis sous la forme de "la poign6e de main en or" quand 
ils avaient volontairement quitt le service public. Indiffdremment du type d'activite clans 
lequel elles sont engagdes, les entreprises nigdriennes font morntre d'une distribution similaire 
de sources de crddit. 

{VOIR TA13LEAU 14 DE L'APPENDICE 11} 

Comme on l'a remarqu6, le cr6dit est un pfobl.me ancien du secteur priv au Niger. 
L'obstacle le plus important dans ce domaine selon les interview6s (87%) est le niveau extreme 
de garanties n cessit6 pour obtenir un pret. Un bon exemple est fourni par un projet de 
coopdratives soutenu par I'A.I.D.; lequel, en ddpit du soutien du donateur, exige malgr6 tout 
un d6pot de garantie dquivalent a 110 pourcent du montant du pr&. 

Un probl6me i6 est le montant dnorme de documentation exig6 afin d'6tre candidat au cr~lit. 
Beaucoup de petites entreprises manquent de la competence parmi leur personnel permanent 
pour pr6parer une telle documentation et ne peuvent pas se permettre de payer le coat dlevd 
du recrutement d'un consultant pour ]a produire. Ainsi, seulement les entreprises les plus 
importantes et avec le plus de relations peuvent rdpondre Aces exigences. Le plafond du credit 
est aussi consid6rd par beaucoup (81 %) comme 6tant trop bas par rapport aux besoins et aux 
coots associds A l'dtablissement du dossier n&cessaire A la candidature. Sans les garanties 
standards approprides et une documentation complte, beaucoup dans le secteur formel sont 
exclus et une majorit6 (56%) estime qu'elle n'a aucun accs au crddit. 

En plus du cr6dit, les autres aspects de l'industrie bancaire ne doivent pas etre passds sous 
silence. Un des domaines importants d'une croissance potentielle, le tourisme, exige le soutien 
d'un systeme bancaire qui fonctionne afin que les touristes puissent changer de l'argent, d~poser 
des valeurs (parmi lesquelles des bijoux et d'autres produits de l'artisanat local), acheter et 
toucher des cheques de voyage, transfdrer de ]'argent de l'dtranger, et repondre Aune varidtd 
d'autres besoins. Comme l'a remarqud un dirigeant d'h6tel au cours de i'dtude, "l'actvit des 
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banques est quasi inexistante et les touristes rencontrenttoutes les difficult~spour mettre leurs 
fonds en slcuritl'. Bien que le pays entier souffre de ces difficult~s, le probl~me est 
particulidrement aigu dans le centre de tourisme le pro6minent, Agadez. 

Le syst~me bancaire au Niger n'est pas du tout pr~pard Atraiter des besoins de crdit des 
entreprises locales, soit du secteur formnel soit du secteur informel. Quand et si une politique 
claire et logique sera d6veloppde Al'dgard du secteur priv6, la r~forme du systdme bancaire 
sera une composante cruciale. La disparition de nombreuses entreprises parapubliques, qui 
traditionnellement consomment ]a part du lion du cr&lit disponible, pourrait pr6parer le terrain 
pour une telle rdforme. Sans une transformation totale du systeme bancaire et de cr&tit, la 
croissance dconomique et la creation d'emplois stimulds par investissements dans le secteur 
formel ont peu de chance d'Etre atteints. 
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xm. LES OBSTACLES A LA CROISSANCE DU SECTEUR PRIVIt FORMEL 

Si un ensemble de mesures politiques doit etre ddveloppd soit par le gouvernement du Niger 
soit par la communautd donatrice ou par les deux, il sera n cessaire d'identifier les obstacles 
A la croissance et de leur rdpondre dans le contexte d'un ensemble de rdformes. Sept 
ensembles majeures d'obstacles potentiels Ala croissance du secteur priv6 formel au Niger 
ont 06 identifis: 1) les questions d'information et I'incertitude en ce qui concerne 
i'environement des affaires; 2) les services de credit; 3) la politique du gouvernement et les 
processis de prise de dcision politique; 4) la mise en action politique, particulikrement le 
r6le des fonctionnaires; 5) les ressources humaines; 6) le cofit des inputs; et 7) les capacit~s 
internes de management. Plusieurs autres sujets, (par exemple, le cr&dit, les coots des inputs, 
et ]a competition) ont dejA dt traitds dans des sections pr &l&entes de ce rapport, et seront 
ici senlement mentionnds au passage. Le questionnaire comprend plus de 60 rubriques visant 
a determiner l'importance des sept facteurs du point de vue des hommes d'affaires nigdriens. 

{VOIR TABLEAU 15 DE L'APPENDICE II} 

Adoption de ]a politiQue gouvernementale et mise en pratique 

Au cours des interviews, les enqukteurs ont W litkralement bombard~s de commentaires 
n~gatifs sur le gouvernement et ses mesures politiques. Comme en a conclu un des 
responsables des 6quipes de l'tude dans un rapport fial sur le d~roulement de I'interview 
dans les regions couvertes: 'fly abien d'autresfaceursqui contribuemd la crise actuellemais 
il ressort de tous les ichos enregistrisque la pan de responsabilitlde l'acuelgouvernement 
vient en tete'. La distribution des r~ponses aux questions concernant ces probl mes est 
fortement negative, in~me plus negative pour le secteur formel que pour le secteur 
informel. Les actions du gouvernement sont considdr~es par les interviewds comme un facteur 
qui a eu un impact fortement n~gatif sur les performances de leurs affaires. Pour mettre ceci 
dans une perspective comparative, les interviewds dans le secteur formel au Sdn~gal dtaient 
aussi assez n6gatifs dans leur dvaluation de la politique gouvernementale envers le secteur 
priv6, mais ]a profondeur de ce sentiment au Niger est significativement plus importante au 
Niger. A partir de ces donn6es, il est honnte de dire qu'ii y a une crise de confiance 
extr~mement grave clans le gouvernement du Niger de la part du secteur privd, en 
particulier du secteur priv6 formel. 

Le manque de consultation du gouvernement avec la communaut6 des affaires ressort 
comme le problme le plus significatif et le plus important. Soixante-dix pourcent des 
interview~s (opposes a 42% au Sdndgal) ont dit que ceci est un probl~me trs important et un 
autre 17 pourcent ont dit que c' tait un probl me important. Ainsi, presque neuf hommes 
d'affaires du secteur formel sur dix au Niger sont m6contents du manque de consultation par 
le gouvernement concernant les mesures politiques qui ont un impact sur les entreprises priv~es. 
Quelques-uns ont fait des commentaires sur la Table Ronde tenue pa" le gouvernement en 1987. 
En rdsultat de cette conference, les contrtles des prix ont dt. levds, mais en fait on a 
finalement tenu compte ou mis en pratique aucune autre recommandation faite par le secteur priv. 
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On trouve des reactions toutes aussi negatives en ce qui concerne le manque perqu de 
coordination entre les Minit res impliqu~s dans la r6gulation du secteur privE. Plus de 
quatre interviewds sur cinq ont remarqud que c'dtait un problme important ou tr6s important. 
I1est dgalement presque uniformdment reconnu dans la communaut6 des affaires qu'il y a de 
nombreux Minist6res impliquds dans la r6glementation du secteur priv6. Ce manque perqu de 
coordination et de lignes d'autoritM administratives claires rend le process,s de faire des affaires 
complexe et cher. Des mesures politiques contradictoires sont souvent mises en vigueur Aleur 
tour par des reprdsentants gouvemementaux reprdsentant leurs administrations respectives. 
Cette situation ouvre sur une large varidt6 d'occasions dc pots-de vins et de corruption. Dans 
certains cas, dtant donn6es ]a complexit6 et la nature contradictoire des politiques, soudoyer des 
fonctionnaires est perqu comme dtant ]a seule fagon de demeurer dans les affaires. 

De nombreux hommes d'affaires (83%) pensent que quelques-uns des probl~mes de 
communication et de coopration entre le secteur privd et le gouvernement viennent de ce que 
le gouvernement nourrit une attitude n6gative Aleur dgard. Ceci, pensent-ils, est soulign6 par 
les difficult~s qu'ils rencontrent avec les contraintes imposdes par la Police du Contr6le 
Economique. Presque les trois quarts des interview6s (74%) disent que le "Contr6le 
Economique" est important ou tras important en tant que contrainte. 

Alors que la communaut6 donatrice a fait pression sur le gouvernement pour instituer un 
programme de libralisation 6conomique, peu a tE fait pour assurer sa mise en action. 
Les mesures politiques dessines pour rWformer le syst~me konomique et les m6canismes 
de r~gulation associ~s sont consid~r s comme 6tant appliques de maniere impropre ou 
comme ktant seulement mis en oeuvre sans enthousiasme par des fonctionnaires qui 
continuent A b6n~ficier du syst~me pr~c~dent. Ils sont perqus comme nourrissant une 
attitude ndgative Ai'6gard du secteur priv6 ce qui influence leur travail et cr6e des obstacles 
accrus pour les affaires. Certains proposent m~me que les changements ont dtd directement 
sabot6s par ceux qui dtaient chargds de les mettre en pratique. 

BI y a Egalement un ressentiment considErable Ai'Egard du traitement perqu comme itant 
un traitement de faveur accord6 a des personnes ayant des relations haut plaices. 
Soixante-six pourcent des personnes de l'dchantillon consid~rent que c'est un probifme sdrieux. 
Les commentaires du propridtaire d'une compagnie de construction dans un d6partement sont 
typiques:"Aujourd'hui, nous n 'arrivonspas d avoirdes contrats avec le gouvernement, et les 
marches som souvent obtenus par des gens qui ont des relationsprivilegies avec certaines 
autoritds. Les lois du marchi sont d'office ecartes...et la fermeture ne sefera pas beaucoup 
attendrepourbeaucoup d'entre nous. ' De fagon similaire, environ le m~me nombre pense que 
les droits de douane ne sont pas appliquds d'une faqon 6quitable pour tous. I1est aussi ressenti 
que la TVA est mal appliqu6e, mais pas n6cessairement au hasard. Ainsi, le gouvemement est 
vu non seulement comme restreignant le ddveloppement du secteur privd en gdn6ral, mais 
dgalement comme favorisant un groupe choisi aux d6pens des autres. Ceci concourt Alimiter 
l'investissement dans le pays et a introduire des distorsions en canalisant l'investissement vers 
des domaines qui n'exigent pas d'avoirs immmobilis6s mais permettent des chiffres d'affaires 
rapides, particuli~rement certains secteurs du commerce. 
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Les fonctionnaires charges de r~glementer, de surveiller et d'aider le secteur privd ne sont pas 
hautement considdr6s par les entrepreneurs nigfriens. Ils sont largement vus comme ne 
comprenant pas le secteur privd (74%), et 6chouant Areconnaltre le r6le de rentrepreneur dans 
l'6conomie nigdrienne (71 %). Le rdglement de taxes "illdgales" aux fonctionnaires, bien qu' 
extr6mement commun, est vu comme un important ou tr s important obstacle Ala croissanct' 
par la plupart des hommes d'affaires (74%). Finalement, les employds du gouvernement sont 
consid6r6s par le secteur priv6 comme dtant paresseux et comme manquant de motivation 
(62%). A la lumiere du passe d'interactions n6gatives et de mauvais sentiments entre les deux 
groupes, un recyclage considerable sera n(cessaire avant que Pon puisse compter que l'interface 
entre le gouvernement et le secteur priv6 fonctionne avec plus de facilitd. Des ateliers visant 
a sensibiliser les fonctionnaires et les responsables d'entreprises aux besoins et perspectives de 
chacun pourraient 6tre une fagon utile et rentable de commencer Atraiter de ces probl6mes. 

Informations et incertitudes 

Au Niger, ily a un manque g~n~ral d'informations disponible sur: 1) I'ltat de I'6conomie; 
2) les r6gles du jeu clans ia perspective riglementaire du gouvernement; 3) les pratiques 
d'affaires acceptables; et 4) I'6tat du march6 d'un produit particulier, int~rieurement et 
internationalement. De plus, ii y a un manque d'institutions qui pourvoient r6guli rement 
de telles informations au secteur priv6. 

I1y a peu de sources fiables d'informations disponibles. Aucun des Ministres ne diffuse 
d'informations visant sp&cialement la communaute des entreprises priv6es. Peu est fait pour 
identifier des marchds extdrieurs appropri6s et on connait peu la demande des prodilits 
nigdriens, m6me dans les pays voisins. L'attention pay6e par la communautd des affaires, le 
gouvernement et le public nigdriens A la r6cente foire du Burkina Faso a Niamey est 
instructive. Apparemment, rien de cette ampleur n'a jamais W tentd par le Niger. Quelques 
artisans d'Agadez ont parl6 de la foire de l'artisanat organis6e par le gouvernement tenue hors 
du Niger. Ils sont assez aigris par le fait que les reprdsentants du gouvernement (y compris la 
Chambre de Commerce) qui ne connaissent rien A la production artisanale, plut6t que les 
artisans eux-m~mes, aient particip a ]a foire, aient requ les bendfices associes des voyages 
i l'6tranger et des notes de frais, et qu'ils aient apparemment gardd les profits des ventes des 
articles. Plus de neuf responsables d'entreprises sur dix ont identifid le manque d'informations 
sur l'dtat de l'dconomie comme 6tant un tr s important ou un important obstacle Ala croissance 
de leurs entreprises. 

Les sources officiels d'informations, comme i'Annuaire Statistique du M~istre du Plan 
(livre annuel de statistiques) ne sont plus Ajour quand Us sont prts A paraitre et A tre 
publiquement distribu~s. De plus, les donn(es pr(sent~es dans ces rapports sont 
hautement incorrectes. Pour les deux ensembles fondamentaux de donn~es pour lesquelles 
l'djuipe MAPS avait des donndes alternatives flables, les donn6es du Minist~re du Plan 
montraient des marges d'erreur entre 50 et 500 pourcent. I1n'est pas surprenant que peu 
d'interview~s soit dans le secteur formal soit dans le secteur informel recherchent ou 
utilisent les informations sur V1conomie "collect~es" (quelques-uns, familiers du procrdd 
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actuel, suggrent "estimaes avec cr~ativit" plutbt que collect6es) par le gouvernement du 
Niger. 

Le manque d'informations :,ur les r~glementations gouvernemantales inhibent aussi 
rinvestissement et la croissance. En partie parce que le secteur priv est rarement sinon 
jamais consultd par les autoritds gouvernementales dans la procdlure de prise de decision 
politique, il y des changements rapides et souvent impr~visibles dans les r6glements qui 
affectent les entreprises. Quatre-vingt huit pourcent des interview~s ont dit que ceci dtait un 
problme tr s important (66%) ou important (22%) pour eux. I1contribue au haut degrd 
d'incertitude sur les pratiques d'affaires acceptables qui impr gne le secteur privd, en particulier 
le secteur formel. En r~sultat de quoi, m~me qu.nd le niveau de demande dans un marchd 
particulier est connu et que les conditions 6conomiques semblent favorables, les dirigeants 
d'affaires rechignent A investir a' cause des riques provenant des pi'atiques et changements 
rdglementaires. Ci est encore compliqud par le coit relativement dlevd du travail dans les 
affaires lid Ala corruption, en particulier dans un domaine comme les transports. 

Des sources alternatives d'information et d'assistance sont disponibles potentiellement au 
travers des associations professionnelles et de commerce. La Chambre de Commerce que 
Pon peut consulter pour des informations et comme instrument repr~sentatif est, en fait, 
une creature de i'lttat. Ses directeurs et membres du conseil sont nomm s par l'ttat, et 
le manque de dynamisme qui en r~sulte (82% des personnes dans '&hantillon disent que 
ce manque d'initiative est un probl~me important) est encore un autre obstacle auquel ia 
communaut6 des affaires doit faire face. D'autres sources d'information cites par les 
interview~s comprennent le "Patronat" (association d'employeurs), les partenaires 6trangers pour 
ceux qui en ont, et des journaux professionnels et de commerce. AuLune de ces sources n'est 
considdr~e comme dtant hautement efficace en tant que reprdsentant de la communautd des 
affaires ou eai tant que sources d'informations sur 1' conomie nigdrienne et le systeme de 
r~glementation. En attendant que la communaut6 des affaires soit efficacement introduite 
dans la procedure de prise de decision politique en tant que partenaire A part enti~re, 
rincertitude a des chances de continuer d'tre une contrainte s~rieuse A ia croissance 
iconomique. 

{VOIR TABLEAU 16 DE L'APPENDICE II} 

La creation d'une source d'information Ajour et de haute qualitM sur l'Etat de l'1conomie 
et le syst~me de r~glementataion au Niger est absolument essentielie. Un Institut National 
de Recherche du Secteur Privd, peut-tre aff'di6 Ala Facult6 des Sciences &conomiques et 
Juridiques de I'Universit de Niamey, pourrait tre itabli avec une dotation permanente. 
Un tel institut pourrait bndficier de la compdtence de la facultd de l'universitd, de consultants 
nigdriens privds, et de dirigeants d'affaires pour: 1) d6velopper un agenda prioritaire de 
recherche; 2) d~velopper des m~canismes pour la divulgation d'informations opportunes 
Ala communaut6 des affaires et aux associations commerciales; 3) fournir des services de 
conseil A bas cofits ou gratuits aux entreprises; 4) dMvelopper des ateliers et des 
programmes de formation pour la communaut6 des affaires et les fonctionnaires d'ltat; et 
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5) fournir des contrats de services sptcifiques comme les Etudes de marchE aux entreprises 

priv6es et Ala communautM donatrice. 

Les ressources humaines 

A la diff6rence de la situation dans le secteur informel, la limitation des ressources humaines 
a un impact limitatif significatif sur la croissance de nombreuses entreprises du secteur formel. 
Particulirement important est le manque de techniciens sp6ialisds (A la difference des 
travailleurs experiment~s dont l'offre est importante), un problme que 70 pourcent des 
interviewds identifient comme dtant important. Au niveau moyen et dlevd, il y a peu de 
Nigdriens qui possddent les compdtences techniques et managdriales appropri6es dont les 
entreprises ont besoin. Les r~cents dipl6mds des institutions nationales acaddmiques et de 
formation sont considdrds comme manquant d'exprience pratique et comme n'ayant pas 
d6veloppe 1'esprit de comletition duquel d6pend le secteur privd. 

Le systdme &ducatifau Niger est connu pour 6tre faible et sous-financd. Ceci est probablement 
le facteur unique le plus important pour expliquer la diffdrence trds importante entre les 
probl~mes de ressources humaines au Sdndgal et au Niger. Par exemple, alors que 45 pourcent 
des interviewds dans l'6chantillon du secteur formel au S6ndgal disaient que le manque de 
techniciens qualifids dtait une pierre d'achoppement pour la croissance des firmes, le chiffre 
nig6rien comparatif est significativement plus d1evd (70%). Le d~veloppement du secteur 
formel a clairement besoin d'investissement dans I'expansion et i'institutionalisation de 
programmes de formation et d'6ducatior, particuli rement techniques dans les institutions 
nig&iennes. 

L'Universit6 de Niamey a r~pondu aux besoins dans le domaine managerial en rdvisant ses 
programmes d'dtudes A]a Facultd des Sciences Economiques et Juridiques pour y inclure de 
nombreux cours concernant les affaires. Bien que les 6tudiants 6tudient ia comptabilitd 
moderne, le marketing, les syst6mes d'information, le management, le droit commercial, et 
l'6conomie, ils manquent encore de l'expdrience concrete des affaires quand ils sont dipl6m6s. 
Des programmes de stages ont r6cemment dt6 d6velopps mais la communaut6 des affaires n'y 
a pas encore largement souscrit. Un programme de conseil supervise, dans lequel les 
itudiants avanc~s travaillent avec de petites entreprises pour d~velopper des plans 
d'affaires, conduisent des Etudes de marchd, am~liorent ou organisent des syst.mes de 
comptabilit6 fournirait des opportunit~s r(compensantes pour les entreprises et 
l'Universit. ttant donn6e ]a petite taille du secteur privd formel et 1'accroissement du succes 
des cours traitant des affaires Al'Universitd, les besoins Ades premiers postes de management 
des entreprises nigdriennes et dtrang res peuvent probablement tre comblds par le vivier de 
dipl6mds dans un avenir prdvisible. 
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XIV. OPIRATIONS ET MANAGEMENT INTERNES
 

Alors que cette dtude a mis 'accent sur les contraintes d'environnement sous lesquelles les 
entreprises nig~iennes doivent fonctionner, des facteurs internes- c'est Adire, le management 
actuel de ces entreprises en termes de gestion d'exploitation ddcisive et de fonctions stratdgiques 
de management- pourrait 6tre d'une importance dgale. Les termes de rdf6rence de cette 6tude, 
les contraintes de temps et de ressources ne permettaient pas de collecter et d'analyser des 
informations dgtaillIes sur les capacitds quotidiennes de management des entreprises du secteur 
privd. Cependant, des donnes sur certains indicateurs de ces capacitds ont d6 collect.es au 
cours des interviews. 

On a demand6 aux interviewds quelles actions ils considdreraient comme valant la peine d'etre 
prises pour amd1iorer le fonctionnement de leurs entreprises respectives. En g6n6ral, le sujet 
plac6 en tte est un effort pour amliorer leurs aptitudes et connaissances propres dans 
le domaine du management. Trois sur quatre ont dit que, si 'opportunitd leur dtait donne, 
ils seraient tout Afait pr&ts Aparticiper Ades ateliers ou a d'autres programmes de formation 
au management. Ceci est un clair indicateur de la reconnaissance de leur part de possibles 
insuffisances dans le management de leurs entreprises. 

Amd1iorer les techniques de production dtait placd en seconde position en temps qu'action qu'ils 
seraient prets Aentreprendre. Presque les deux tiers des interview6s ont notd ceci comme un 
domaine d'inqui6tude. Des investissements en capital accrus, un contr6le de qualit6 amdlior6, 
le marketing, et la formation de leurs employ6s ont aussi 6t6 6valuds comme importants par 
la moitid des interviewds. 

Quand ces donn6es sont analys~es par type d'activitd, quelques diff6rences significatives 
apparaissent entre les groupes. Alors qu'am6liorer leurs comptences en management est placd 
en premier pour les domaines des services et du commerce, pour l'industrie, un contr6le de 
qualitd am61iord est plus important. Le besoin d'am6liorer les techniques de production, qui 
est la deuxi me priorit dans les domaines de l'industrie et des services, est supplant6 par le 
besoin d'amd1iorer les investissements pour les personnes travaillant dans le commerce. 

Conune c'est le cas des entreprises partout en Afrique, les operations quotidiennes 
consument tellement du temps des propri~taires-op~rateurset des managers au Niger que 
les fonctions strat~giques de management ne sont pas trait~es (Kiggundu, 1990). Ceci, 
coupld avec le manque g~n~ral de managers explriements, le cot 6levd de la technologie 
modeme et le nombre limit6 de techniciens sp~cialisds, ne conduit pas Ades processus de prise 
de d6cision manag6riales efficaces. En somme, les insuffisances dans le domaine du 
management des entreprises sont un facteur que I'on ne doit pas oublier lorsque i'on 
cherche A faire des r~formes dans I'environnement g~nkral des affaires. Des occasions 
devraient etre crdes pour des formations permanentes de managers. 

{VOIR TABLEAU 17 DE L'APPENDICE III 
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XV. OPPORTUNITIS D'INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR FORMEL 

On a demandd aux oprateurs du secteur formel d'estimer les opportunitds d'investissement 
dans une varite de domaines de l'6conomie nigdrienne. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de 
place laisske AI'optimisme, un certain nombre d'activit~s ressortent dans leurs rdponses. 
Tout d'abord, des opportunit~s sont perques clans le domaine du commerce. Ceci est en 
accord avec la culture et les traditions Hausa en m~me temps qu'adequat Ades conditions dans 
lesquelles investissement dlevd en &luipement et infrastructure sont difficiles Ajustifier. Dans 
le domaine du commerce, les biens de consommation peuvent etre ,couldsrapidement et les 
profits rdinvestis ou d6poses pour un usage futur. Les difficults li6es aux taxes peuvent 6tre 
minimises au travers de "contacts" personnels avec quelques "personnes appropri6es" et en leur 
consacrant "l'investissement" de quelques resssources. Ceci, cependant, est peu probable 
d'accroltre la croissance de 1'6conomie ou de gdndrer des emplois. 

La transformation des produits agricoles pour ia revente et i'achat de produits agricoles 
non-transform~s pour la revente sur le march6 local sont estimns comme 6tant des 
investissements excellents par une solide proportion des interviewes. La construction conclut 
la liste des opportunitds d'investissement pour lesquelles il y a quelque soutien. Le tourisme 
est listd assez bas au niveau national. Cependant, comme il a 6td notd dans le rapport dans 
l'dtude sur le secteur informel, les pr6visions sont assez bonnes pour le tourisme A Agadez. 
Bien qu'aucun de ces investissements ne semble trop attrayant en tant qu'opportunitd, en 
particulier A]a lumi~re des difficult6s d'obtention de cr6lit, le niveau d'intdr& les concemant 
est plus elevd au Niger qu'au Senegal. 

Si on se base sur le secteur d'activite, il n'apparait pas de differences majeures entre les 
enquires dans leur faon de classer ces opportunitds. Gdographiquement, comme c'est 
4galement le cas pour le secteur informel nigdrien, ceux qui sont hors de Niamey ont tendance 
A etre leg6rement plus optimistes A propos des perspectives d'investissement que ceux qui 
operent dans la capitale. Ceci semble s'appliquer Apresque tous les domaines d'investissement 
compris dans l'instrument d'dtude. 

{VOIR TABLEAU 18 DE L'APPENDICE II} 

On a egalement demandd aux interviewes de donner leurs commentaires sur les produits 
agricoles dans lesquels ils pensent qu'il vaut la peine d'investir dans le futur en termes de 
profitabilite. Les choix faits par les interviewes du secteur informel sont presque la rdplique 
exacte des reponses du secteur formel. Le millet et le btail sont en tate de liste, suivis du 
niebd, du riz, des cacahu~tes et du sorgho. De fagon surprenante, les produits horticoles (fruits 
et legumes) ne suscitent pas beaucoup d'intdr&t que ce soit dans le secteur formel ou dans le 
secteur informel au Niger. Au Senegal, au contraire, ceci dtait de loin le choix numero un. 
La petite taille du marche, les coflts de transport, les connotations negatives assocides A la 
sdentarisation des eleveurs sur des parcelles destinees au jardinage pour le marchd, et le 
manque d'un reseau bien ddveloppd d'exportations de tels produits du Niger vers l'Europe 
pourraient etre les facteurs determinants. 
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Ces marches extdrieurs qui sont perqus comme prdsentant les meilleurs opportunitds et profits 
selon la perspective du secteur formel au Niger sont plus vastes que ceux pergus par le sectur 
informel. La Communautd Europenne est plac e en premier, suivie par l'Afrique de l'Ouest 
et les Etats-Unis. II y a un large fossd entre ceux-ci et les autres marchds intemationaux sur 
la liste en termes d'opportunitds de profits perques. 

{VOIR TABLEAUX 19 ET 20 DE L'APPENDICE Hl} 

Dans I'ensemble, les domaines-clds de croissance et de d~veloppement du secteur formel 
semblent tre lies au secteur agricole. Une insistance accrue sur la technologie de 
transfurmation des produits agricoles, le d6veloppement de marches itrangers et de fruits 
et legumes hors-saison pour I'exportation semblent fournir les meilleurs espoirs dans le 
futur proche. 
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XVI. LES ASSOCIATIONS DU SECTEUR FORMEL
 

La majoritd (71 %)des opdrateurs d'entreprises dans le secteur formel sont membres de groupes 
associatifs qui sont th6oriquement chargds de reprdsenter leurs intdrets. L'adhdsion la plus 
courante est A ]a Chambre de Commerce. La Chambre de Commerce est une entitd 
gouvernementale, sa direction est nommde par le gouvernement, plut6t que s61ectionn6e par 
1'adhdsion en elle-m6me. La plupart des hoinmes d'affaires, meme ceux qui sont membres 
de la Chambre, n'estiment pas qu'elle soit efficace pour traiter de leurs besoins. En fait, 
comme on en a d6battu dans une section antdrieure de ce rapport, le manque de dynamisme de 
la part de la Chambre est considdrde par les interviewds (82%) comme un facteur important 
jouant comme un obstacle A]a croissance du secteur privd. Les nombreuses autres associations 
professionnelles et commerciales, auxquelles au moins quelques-uns des interviewds 
appartiennent, sont aussi consid~rdes comme 6tant largement inefficaces. 

II y a des indications cornne quoi les op~rateurs d'entreprises nigriens seraient prkts A 
payer au moins quelques droits d'inscription Aune association d'entreprises qui serait A 
mime de leur fournir les sortes de services et de remplir les fonctions qu'lls jugent 
esssentielles. Leur priorit6 essentielle est qu'une telle organisation serve de liaison avec le 

gouvernement. Trois quarts des interviewds veulent une organisation qui puisse maintenir le 
contact et engager un dialogue A double-sens avec le gouvemement. Le service le plus 
important recherchd par les hommes d'affaires nigdriens d'un tel type d'organisation est la 
provision d'informations rdgulires, A jour sur les r glementations du gouvemement qui 

affectent le secteur privd. Quatre-vingt trois pourcent des interviewds consid~rent cela comme 
tr~s important. 

{VOIR TABLEAU 21 DE L'APPENDICE II} 

En plus de son r6le de liaison avec le gouvernement, les entrepreneurs nig~riens 
souhaiteraient participer A une organisation qui pourvoirait une varidtd de services 
6conomiqucs. Des informations sur l'tat de l'6conomie et les perspectives de marchd sont 

en te.te de liste. Ils sont aussi tr~s intdress~s par une aide a l'obtention de l'acc s au crdit, 
particulier, A des garanties collectives possibles pour des prfts Ades firmes individuelles.en 

Lid de pros au credit, est le besoin perqu d'une assistance Ala conduite d'dtudes de faisabilite 
et a la preparation d'autres documents d'appui exiges par les banques commerciales. 

Le gouvernement et le peupie nig6riens sont en train d'6crire une nouvelle constitution et 

d'entreprendre I'dtablissement d'un syst6me d6mocratique multipartiste. Ii y a potentiellement 
un r6le important dans un tel syst6me pour des groupes associatifs qui reprdsentent les interfts 
de groupes d'action 6conomiques et sociaux. Parmi les obstacles les plus importants du secteur 
privd est le manque actuel de reprdsentation efficace de ses interats et de communication avec 
le gouvemement. Le temps est peut-tre venu d'tablir une representation sdrieuse du secteur 
privd. Plut6t que de compter sur un ou plus des 24 partis politiques d6jA enregistres, des 
groupes associatifs qui puissent traverser les lignes des partis pourraient etre un m6danisme plus 
approprid pour la communautd des affaires. 
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Une stratdgie donatrice conque pour soutenir la crdation de nouvelles organisations ou la 
revitalisation et/ou privatisation de celles existantes, comme )a Chambre de Commerce, pourrait 
etre grandement appropride. Cette stratdgie, qui devrait etre entreprise independamment du 
gouvemement, pourrait prendre ]a forme d'une assistance et d'une formation technique 
d'organisations A organisations. Les compdtences ndcessaires comprennent les relations 
publiques, le lobbying, les analyses dconomiques et financires, les analyses de marchd, la 
gestion du cr6dit, et le contr6le et la divulgation des activitds gouvernementales affectant le 
secteur privd. 
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XVH. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
 
POUR LES SECTEURS PRIVIES FORMEL ET INFORMEL
 

Cette 6tude des secteurs privds informel et formel au Niger a utilisd des techniques 
d'6chantillonnage et d'enqute de recherche afin de collecter des donn~es pour diagnostiquer 
les probl~mes et les opportunitds de la communautd des affaires. Elle reprdente la plupart de 
1'input des donndes primaires syst6matiquement collect~es et analysdes dans l'activitd de 
MAPS-Niger. A la lumi~re de ces donn~es, les secteurs formel et informel sont d~crits et les 
contraintes majeures environnementales et intdrieures sous lesquelles ils fonctionnent sont 
dvaludes et classes par ordre de prioritd. La logique voudrait que ces domaines de priorit 
soient traitds d'abord en initiant de nouvelles r~formes ou des projets d'interventions. 

Bases sur l'analyse de ces donn(es, les priorit~s suivantes sont recommanddes aim de 
traiter des principales contraintes: 

A. L'adoption et la mise en place de la politique du gouvernementale 
B. Les besoins d'informations du secteur priv6 
C. Les ressources humaines 
D. Le credit 

Les recommandations qui suivent r~pondent Aces domaines de pr6occupations prioritaires. Les 
priorit6s du secteur informel sont tr s proches de celles du secteur formel, mais avec une 
diff6rence lg6re d'accentuation. Le lecteur consultera le rapport MAPS PHASE V 
(Recommandations strat6gigues pour le secteur priv) pour un d6bat plus complet des 
considdrations et options stratdgiques largement recommand6es par l'dquipe MAPS. 

L'adoption et ]a rise en place de ]a politique gouvernementale 

1. La r~glementation gouvernementale du secteur priv& Les 
r~glementations gouvernementales sont mal conques, m~diocrement coordonnces, sujettes 
A des changements rapides et imprvisibles, comprennent un systdme d'imposition qui 
pourvoit des freins A I'investissement et A la croissance, sont bastes sur des informations 
limit~es, et ne comprennent pas de consultation avec le secteur priv6 iui-m~me. Le 
nombre d'agences gouvernementales travaillant avec le secteur priv6 devrait ftre r~duit 
pour all~ger les charges r~glementaires sur ces entreprises et des mc-anismes devraient 
tre trouv s sous la nouvelle constitution pour une participation pleine et entire A 

l'adoption de la politique par la communaut6 des affaires. Les attitudes du gouvemement A 
l'6gard du secteur priv6 sont de ton largement ndgatif. Tout au moins, les donateurs devraient 
encourager des consultations opportunes entre le gouvernement et le secteur priv6 sur la reforne 
dconomique et les mesures r6glementaires. 

0 Le secteur informel 

Le secteur informel, contrairement A l'opinion du secteur formel et de certaines agences 
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gouvernementales et de certains donateurs, constitue une part extr6mement vivante et contribue 
beaucoup A1'6conomie nig~rienne. Actuellement, les entreprises du secteur informel versent 
une part importante de leurs revenus aux imp6ts locaux et droits d'enregistrement qui 
soutiennent les services municipaux. La collecte de taxes aupr.s d'eux par les fonctionnaires 
sous la forme d'imp6ts "informels" est dgalement considdrable. Le gouvernement du Niger 
voudrait rkglementer et soutirer des hnpbts additionnels de ce secteur. Ces precieuses 
entreprises peuvent survivre justement parce qu'eUes tombent en-dehors des iimites des 
reglementations gouvernementales. La meilleure chose que i'on puisse faire pour le secteur 
informel dans son acceptation la plus large est de le laisser tranquille. Plut6t que de 
rechercher A6tendre les procedures de rdglementation et de generation de revenu congues pour 
les tranformer en entreprises du secteur formel, all6ger les charges r6glementaires pourrait etre 
l'action la plus appropriee. 

Le secteur formel 

Si I'economie du Niger doit reprendre et s'accroltre, le secteur formel a un r6le important A 
jouer. La combinaison des conditions 6conomiques, la pression des donateurs pour des 
r6formes, et les les mesures dissuasives pour les entreprises que sont l'adoption de mesures 
politiques et de m6canismes de mise en place 6tatiques ont presque totalement d6truits le secteur 
prive formel. Les exigences des donateurs pour une reforme ont produit quelques 
changements au niveau politique mais beaucoup de confusion et peu de changement au 
niveau de la mise en action. Disperser et/ou rd-appointer l'inefficace Police E'conomique A 
d'autres fonctions enverrait exactement le message juste de soutien A la communaute des 
affaires. 

2. Le r6le des fonctionnaires du gouvernement - Le principal 
contact des entreprises du secteur informel avec le gouvernement prend la forme de la ponction 
d' "imp6ts informels" par les fonctionnaires. Le contact quotidien des oprateurs des 
entreprises formelles au Niger n'a pas lieu avec quelque chose d'aussi amorphe que le 
gouvemement, mais avec des personnes rdelles sous la forme des fonctionnaires A tous les 
niveaux. Le tissu complexe des r6glementations gouvernementales a contribud Anourrir 
un systeme d'imuposition "extral6gale" et de corruption consomnue mais a beaucoup accru 
le cofit des affaires. Des services de base comme le transport sont parmi les plus directement 
affects. Diminuer la taille du service public, payer A ceux qui sont maintenus un salaire 
decent, et mettre en vigueur avec rigueur des mesures anti-corruption seraient des pas utiles, 
mais pas des solutions en elles-memes. Les fonctionnaires &cartds ben6ficieraient d'une 
assistance accrue pour s'etablir dans le secteur priv6. Des programmes de formation Al'Ecole 
Nationale d'Administration pour, Ala fois des fonctionnaires d6butants et en service, devraient 
etre inities pour sensibiliser les membres du service public au secteur privd informel et formel 
et au r6le important qu'il doit jouer dans l'economie. 

Les besoins d'information du secteur privd 

3. Les associations d'affaires- La connmunaut6 des affaires 
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nigkrienne est dans i'extr me besoin d'organisation(s) pouvant jouer le rble vital de liaison 
entre le gouvernement et le secteur priv, et pouvant divulguer des informations utiles et 
opportunes sur les conditions &onomiques aux deux niveaux micro et macro-6conomiques. 
Alors qu'un nouvel 6tat d6mocratique au Niger en est au stade de sa formation, l'action en 
soutien des groupes associatifs du secteur privd est essentiel et favorable. 
Les organisations qui reprdsentent les intdr6ts des entreprises du secteur informel sont encore 
plus faibles que celles qui reprdsentent le secteur formel. Un soutien pour renforcer, et dans 
certains cas dtablir de nouvelles associations est tr~s n6cessaire. Si elles riussissent, de telles 
associations pourraient fournir un m~canisme de divulgation d'informations, de gestion du 
credit et de lobbying avec le gouvernement pour le secteur informel. Cependant, il y a un 
besoin reel de d6passer le scepticisme existant chez les hommes d'affaires A r'igard 
d'associations comme la Chambre de Commerce. 

Une stratdgie donatrice conque pour soutenir la crdation de nouvelles organisations ou la 
revitalisation de celles qui existent, comme Ia Chambre de Commerce, pourrait 6tre hautement 
approprike. Les compttences n~cessaires qui devraient 6tre d6veloppes comprennent les 
relations publiques, le lobbying, la gestion du cr6dit, et le contr6le et la divulgation des activitds 
du gouvernement qui affectent le secteur priv6. Cette stratdgie, qui devrait 8tre entreprise 
ind6pendamment du gouvernement, pourrait prendre la forme d'une assistance et formation 
techniques d'organisation a' organisation. 

D'une fagon r aliste, on ne peut pas attendre de ces associations qu'elles conduisent ou 
financent la recherche concr.te (collecte des donnzes et analyse). Leur r6le principal est d'une 
fagon plus appropri6e concentrd sur des fonctions de communication et de repr6sentation. Elles 
auront besoin d'informations dconomiques et r6glementaires exactes dans les plus brefs ddlais. 
La recherche et l'analyse qu'elles peuvent distribuer a' leurs membres est probablement mieux 
produite par une Unite de Recherche Economique du Secteur Priv6 inddpendante. La traduction 
de ces matdriaux dans les langages locaux et leur divulgation par la radio aussi bien que par 
6crit est probablement une n 6cssitd. 

4. Une Unit6 de Recherche tconomique du Secteur Priv& un pas 
utile suppl~mentaire serait de renforcer les capacit~s de collecte de donnes, d'analyse et 
de divulgation des institutions nigriennes afin que les informations konomiques vitales 
puissent etre disponibles pour les entreprises existantes du secteur privk, les associations 
commerciales et professionnelles, les investisseurs potentiels. Ce centre, logd probablement 
de fagon ]a plus appropride l'Universit de Niamey, devrait 6gaiement fournir des 
programmes de formation continue et de suivi, un service de conseil sur commande aux 
oprateurs des entreprises du secteur privd. Un centre de documentation, ouvert au 
public, concluerait les fonction. du Centre. Les dispositions financiares de ce centre devraient 
.tre aussi ind6pendantes du gouvemement que possible. Trois moyens approprids de soutenir 
le Centre sont: 1)une dotation permanente financ6e par donations, dont les int~r ts couvriraient 
les coOts d'oprations r6currents; 2) des contrats de recherche de l'institution pour les 
entreprises priv~es, le gouvernement du Niger et la communautd donatrice; et 3) des frais de 
cours pour les ateliers et programmes de formation. 
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Les ressources humaines 

5. Les ressources humaines 

0 Le secteur informel 

Beaucoup de besoins en ressources humaines du secteur informel de l'6conomie nig~rienne sont 
combls par les apprentissages et autres formes de formation professionnelle. Ces entreprises 
emploient de nombreux individus, principalement des apprentis. Les cofts sont maintenus tras 
bas et le travail est ainsi relativement productif, en particuler quand on le compare au secteur 
formel. Le syst~me d'apprentissage est bien adapt6 aux conditions et aux ressources locales 
qui font vivre les entreprises locales. En plus, les programmes d'apprentssage servent de 
couveuse pour de nouvelles entreprises. 

I1est peu probable que des programmes a financement externe seraient A m6me de traiter du 
spectre entier des besoins du secteur informel. Cependant, des &oles de commerce et 
techniques am~lior6es pourraient tre des investissements valables s elles peuvent fournfr 
un niveau de formation technique raisonnablement bas qui pourrait completer plutbt que 
concurrencer le syst~me d'apprentissage. Augmenter la participation des femmes dans la 
main-d'oeuvre du secteur informel est aussi une nzccssit . Viser de nouveaux programmes 
de formation adapis aux besoins techniques et manag~rials des femmes candidates au 
travail dans le secteur 'nformel pourrait avoir limpact le plus grand sur la crdation 
d'emplos. 

Le secteur informel est capable de survivre parce qu'il peut ne pas tenir compte et contourner 
le Code du Travail. Des tentatives d'interventions dans ce domaine pourraient conduire Aune 
misc en action renforcae du Code du Travail, ou plus vraissemblablement couduiraient Ades 
pots-de-vins plus importants versds aux feprdsentants du gouvernement, aux reprdsentants des 
syndicats et Ad'autres afin de ne pas tenir compte du Code. 

0 Le secteur formel 

Le niveau de comp~tences du vivier des ressources humaines disponible pour le secteur 
formel est cruellement inad~quat, en particulier pour les techniciens. 11 y a trts peu de 
techniciens formds et de managers experimentds. Ceux qui viennent des institutions exitantes 
d'ducation et de formation sont en g6ndral i-iai prepards A fournir une contribution 
immmbdiate au secteur formel. Le d~veloppement du secteur formel ncessltera clairement 
quelques inesissements dans lextension et l'institutionalisation de facilit~s iducatives et 
de formation, en particulier des progranunes de formation technique dans les institutions 
nigriennes. 

L'Universitd de Niamey a rdpondu Aces besoins dans le domaine du management en revisant 
ses programmes d'enseignement dans ]a Facult6 des Sciences Economiques et Juridiques pour 
y inclure de nombreux cours ayant trait aux affaires. Cette faculte, ddjA ia deuxiame en taille 
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de l'Universit, vit une croissance rapide alors que la demande des Etudiants s'accroit de fagon 
soutenue. Bien que les 6tudiants 6tudient la comptabiliti moderne, le marketing, les 
syst~mes d'information, le management, le droit commercial et !'Economie, Us manquent 
encore de l'exp~rience pratique des affaires quand Us sont diplbm~s. Des programmes de 
stages ont r~cemment tE dvelopps mais la communaut6 des affaires n'y a pas encore 
largemcnt souscrit. Un progamme de conseil supervis dans lequel les Rtudiants avanes 
travaillent avec des petites entreprises pour d~velopper des plans d'entreprise, conduisent 
des Etudes de march6, et amnliorent ou organisent des syst~mes de comptabilitd fournlrait 
des oppportunit~s mutuellement recompensantes aux entreprises et i l'UniversitE. 

Le soutien donateur dans ce domaine, peut-etre lid au Centre de Recherche Economique du 
Secteur Privd, serait d'une extr6me valeur. Un peu d'assistance technique pourrait etre 
n6cessaire. Quelques universitds amdricaines offrent des mod6les appropries de programmes 
de formation aux entreprise et aux petites entreprises. Une approche rentable de ce probl6me 
est disponible par le biais des programmes de lien institutionnel du "Board for International Food 
and Agricultural Developemnt and Economic Cooperation" (BIFADEC)de I'A.I.D., qui est 
actuellement dans ces phases de d6marrage de mise en action. 

Une preoccupation supplmentaire est le Code du Travail Nig~rien. Le secteur informel 
peut survivre parce qu'il peut ne pas en tenir compte et le contourner. La charge de ces 
rEglementations de travail pAse de fagon disproportionn6e sur les dpaules du secteur formel. 
Une modification du Code est clairement ncessaire pour, A la fois, les secteurs formel et 
informel. 

Le crddit
 

6. Le credit 

* Le secteur informel 

Le besoin majeur exprim6 par les propritaires/op~rateurs dans le secteur informel est 
l'icc~s au credit. Etant donn e la taille des pr ts qui pourraient 6tre justifies, les besoins r~els 
de fianancement, l'incertitude associde avec le bail des terrains, et la m6connaissance des 
m6canismes de cr~dit, pas plus un syst~me bancaire revitalisE que des projets A large dchelle 
se pourront traitc; de ce besoin. A la place, des m~canismes informels de credit, ou un 
credit distribu6 au travers de groupes qul puissent offrir des garanties collectives, en 
particulier des associations d'entreprises, seraient plus logiques. Ceci pourrait etre 
Egalement un m6canisme qui pourrait aider Aamener plus de femmes dans les entreprises les 
plus permanentes du secteur informel. Ceci n(cessitera assistance technique et financi~re pour 
renforcer et Etendre le r61e jouE par de telles associations. 

* Le secteur formel 

Lc cr6dit, ElEment vital de l'entreprise, n'est pas disponible aux entreprises nigEriennes pour 
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des raisons pratiques. Un syst#Ime bancaire efficace, orienti de faqon Afournir un service 
au secteur privi plutbt que de payer les Int6r~ts des emprunts du gouvernement et des 
entreprises parapubliques serait trns utile. Comme on 'a not plus haut, des associations 
profesionnelles/commerciales revitalisdes pourraient 6tre utilisdes comme des m canismes au 
travers desquels le crddit peut Wtre accordd avec des garanties appropri6es. Le soutien aux 
r~formes dans ce domaine est essentiel. 
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APPENDIX I
 



TABLE ONE
 

DISTRIBUTION OF INFORMAL SECTOR FIRMS INTHE SAMPLE BY CITY
 

CITY n 

Niamey 60 29.9 
Maradi 45 22.4 
Zinder 45 22.4 
Agadez 30 14.9 
Tahoua 21 10.4 

Total 201 100.00 

Informal Sector Firms in the Sample by Location
 

Agadez (14.93%) 

Zinder (22.39%)I 

Maradi (22.39%) 

Niamey (29., ;3%) 

[] Niamey

o] Tahoua
 
*]Maradi
 

* Zinder 
0] Agadez
 

Tahoua (i0.45%) 



TABLE TWO 

SECTOR OF PRODUCTION OF FIRMS INCLUDED INTHE SAMPLE 

Sector n * 

Agriculture (includes forestry, fishing, livestock 74 36.8 
production and agricultural business) and Industry 

Services 77 38.3 

Commerce 93 46.3 

*The n is greater than 201 because 42 firms operate in two sectors. 

The % total is greater than 100 because of the 42 firms which operate 
in more than one sector. 

5 Sector(s) of Production, of Sampled 

Commerce 
.45. 

.4. . Agriculture Services 

.35 and/or Industry
 

4n" 

25. 

.2.
 

.15. 
.i1
 

.05 

0



TABLE THREE 

POSITIONS OF INDIVIDUALS INTERVIEWED 

POSITION n Y9 

84.1Owner 169 
20 9.9Manager 

6.0Other 12 

100.00Total 201 

TABLE FOUR
 
OWNERSHIP/CONTROLOFFIRMS OPERATING INNIGER
 

INCLUDEDINTHE INFORMAL SECTORSAMPLE
 

Count: Percent: 

Firms Fully Owned/ Controlled by Nationals 185 92.0 
Firms Partially Owned/ Controlled by Foreigners 4 2.0 
Firms Fully Owned/ Controlled by Foreigners 12 6.0 

Total 201 100.0 

TABLE FIVE 
TYPEAND LEVELOF PERSONNEL 

ALL WOME 
Personnel x .n* Rang n* 

Permanent 3.8 1-21 199 1.9 1-7 13 
Part Time 1.9 1-6 23 1.5 1-2 4 

1Seasonal 2.3 1-5 19 1 1-1 

Level 
Mgt./Admin. 1.1 1-5 167 1 1-1 5 

6Secretarial 1.2 1-3 37 1 1-1 
Professional 3.0 1-11 35 5 1-9 2 
Technical 3.0 1-19 31 3 3-3 1 

4Laborers 3.1 1-19 108 1.5 1-3 
Other 2.7 1-8 24 1 1-1 1 

*n is the number of firms.
 



TABLE SIX
 
DISTRIBUTION OF SALES BY REGION OF DESTINATION (%)
 

Region /Area Rn f. 
Local (Niger) 97.48 10-100 186 
West Africa 21.27 2-70 11 
Maghreb 17.26 2-50 7 
As ia 0 . . .. . . 

EEC 80 80-80 1 
Europe (other) 0 ...... 
Africa (other) 0 ...... 
North America 0 ...... 
Middle East 0 ...... 

Other 100 100-100 
TABLE SEVEN
 

DISTRIBUTION OF SUPPLIES OF PRIMARY PRODUCTS
 
BY REGION OFORIGIN (%)
 

Region /Area 
Local (Niger) 86.56 
West Africa 55.11 
Maghreb 39.5 
Asia 11.67 
EEC 51.43 
Europe (other) 35 
Africa (other) 26 
North America 0 
Middle East 32.5 
Other 100 

Range n1. 
3-100 154 
5-100 63 
5-75 6 
5-25 3 
10-100 7 
20-50 2 
10-50 5 
--- --

5-60 2 
100-100 2 

TABLE EIGHT 
RECENTTRENDS INTHE ECONOMIC ENVIRONMENT
 

INNIGER FOR THE PRIVATE SECTOR(%) 
Factor Much Somewhat Unchanged Somewhat 

Better Better Worse 
Much 
Worse 

n: 

Commerce 1.1 5.4 38.7 26.9 10.8 93 
Agriculture 
& Industry 0.0 2.8 39.7 24.1 19.2 74 
Services 40 0.0 1.3 49.4 28.6 7.8 
77 
All 0.5 3.5 43.8 27.9 11.9 201 
Totals by sector are greater than the overall total because some firms are 

involved in more than one sector. 



TABLE EIGHT-B
 
RECENTTRENDS INTHE ECONOMIC ENVIRONMENT
 

INNIGER FOR THE PRIVATE SECTOR(%)
 

CITY Much Somewhat Unchanged Somewhat Much n* 
Better Better Worse W,. e 

Niamey 0.0 5.0 21.7 45.0 21.7 60
 
Tahoua 0.0 4.8 42.9 23.8 4.8 21
 
Maradi 0.0 4.4 35.6 17.8 15.6 45
 
Zinder 0.0 2.2 68.9 22.2 2.2 45
 
Agadez 3.3 0.0 63.3 20.0 6.7 30
 
ALL 0.5 3.5 43.8 27.9 11.9 201
 

TABLE NiNE
 
FACTORS WHICH HAVE INFLUENCED THE PERFORMANCE
 

OFYOUR ENTERPRISE INTHE PASTYEAR
 

Factor %Positive %Neutral %Negative %D.K. Rank* 
Taxes 11.4 22.4 64.2 2.0 1.5 
Credit guarantees 10.9 32.3 47.8 9.0 3 
Government Actions 9.9 20.4 64.2 5.5 1.5 
Credit Availability 26.9 21.9 41.3 9.9 5 
Interest Rates 12.5 57.7 16.4 13.4 7 
Producer Prices 21.4 45.8 22.9 9.9 6 
Preferential Taxes 5.0 41.8 44.3 8.9 4 
Exchange Rate 5.0 61.2 21.4 12.4 8 
*Ranks are from the most negative to least negative impact (1-8) 

TABLE TEN 
TRENDS INVOLUME OF SALES DURING THE PAST YEAR
 

AND PROJECTIONS FOR NEXTYEAR (%)
 

Improvement Improvement Stable Decline Decline D.K. n 
Past 
Year 9.0 18.9 14.4 40.3 12.9 4.5 201 

Next 
Year 11.9 21.4 9.9 5.0 9.5 42.3 201 

,_)7
 



TABLE TEN-B
 
TRENDS INVOLUME OF SALES DURING THE PASTYEAR
 

AND PROJECTIONS FOR NEXTYEAR (%)
 

Past Year
 

Improvement Improvement Stable Decline Decline D.K. n 

Niamey 1.7 18.3 20.0 48.3 8.3 3.4 60 
Tahoua 23.8 38.1 14.3 9.5 4.8 9.5 21 
Maradi 15.6 20.0 4.4 33.3 20.0 6.7 45 
Zinder 11.1 15.6 4.4 57.8 8.9 2.2 45 
Agadez 0.0 10.0 33.3 30.0 23.3 3.4 30 
ALL 9.0 18.9 14.4 40.3 12.9 4.5 201 

Next Year 

Improvement ImDrovement Stable Decline Decline D.K, n 

Niamey 1.7 25.0 23.3 5.0 0.0 45.0 60
 
Tahoua 9.5 28.6 4.8 9.5 4.8 42.8 21
 
Maradi 20.0 33.3 0.0 6.7 6.7 33.3 45
 
Zinder 20.0 13.3 4.4 4.4 4.4 53.5 45
 
Agadez 10.0 3.3 10.0 0.0 43.3 33.4 30
 
ALL 11.9 21.4 9.9 5.0 9.5 42.3 201
 



TABLE ELEVEN 
RANKING OF FACTORS HAVING AN INFLUENCE ON THE VOLUME OFSALES 

BYSECTOR* 

Sector 
Factor All Aaric.industry/Mines Services Commerce 

Competition 
Nigerien Firms 1 1 1 1 

Competition 
Foreign Firms 2 5 2.5 4 

Distance 
from markets 3 4 5 2.5 

Road Transport 4 6 6 2.5 

Demand for 
our products 

5 7 2.5 7 

Competition from 6 
Public Enterprises 

2 4 5 

*Rankings are from most (1) to least negative impact. Of the ten factors, 

only those ranking in the top six or seven and showing a concensus 
negative impact for at least one sector are showr.. The factor Markets 
Informations is ranked 3 for Agriculture/Industry and 6 for Commerce. 

TABLE TWELVE
 
THE PERCEIVED EFFECTOFVARIOUS FACTORS ON
 

PRODUCT!ON OF GOODS AND SERVICES(%)
 

Impact 
Positive Neutral Negative DK 

Price of Electricity 8.96 38.31 48.26 4.48 
Prices for Primary 
Materials 29.35 25.87 36.82 7.96 
Uncertainty Regarding 
Land Tenure 17.41 27.86 38.81 13.93 
Access to Credit 36.32 19.4 38.31 5.97 
Cost of Land 20.90 31.34 36.82 10.95 
Reliability of Electric. 12.44 45.27 32.34 9.95 
Price of Transport 14.93 48.26 29.35 7.46 



(table twelve continued)
 
Access to Land 
Security of Buildings 
Availability of Land 
Availability of 
Buildings 
Access to Electricity 
Access to Primary 
Products 
Price of Water 
Availability of 
Skilled Labor 
Access to Transport 
Price of Telephone 
Access to Water 
Telephone Reliability 
Quality of Water 

34.33 
34.83 
34.33 

38.31 
29.35 

49.25 
5.97 

29.35 
26.37 

0.00 
23.38 

4.48 
17.91 

29.85 
29.35 
30.35 

32.34 
43.28 

24.38 
70.65 

44.28 
49.25 
62.69 
60.2 
62.19 
67.16 

28.36 7.46 
26.37 9.45 
24.88 10.45 

22.89 6.47 
22.39 4.98 

20.9 5.47 
19.40 3.98 

18.41 7.76 
16.92 7.46 
14.43 22.89 
10.45 5.97 
7.96 25.37 
7.46 7.46 



TABLE THIRTEEN
 
THE PERCEIVED EFFECTOF VARIOUS FACTORS ON
 

PRODUCTION OFGOODS AND SERVICES BY SECTOR (RANKS)*
 

Facto[ 	 Commerce 

*Ranks are 

Price of Electricity 2.5 
Prices for Primary 
Materials 5 
Uncertainty Regarding 
Land Tenure 4 
Access to Credit 1 
Cost of Land 6 
Reliability of Electric. 7 
Price of Transport 2.5 
Access to Land 8 
Security of Buildings 9 
Availability of Land 10.5 
Availability of 
Buildings 12.5 
Access to Electricity 12.5 
Access to Primary 
Products 14 
Access to spare parts 19 
Price of Water 17 
Availability of 
Skilled Labor 15.5 
Access to Transport 10.5 
Price of Telephone 15.5 
Access to Water 20 
Telephone Reliability 18 
Quality of Water 21 

Sector 

S,.vcps 

1 

7 

2 
5 

3.5 
3.5 

15.5 
8 

10 
14 

12 
9 

12 
6 
12 

15.5 
18 
18 
18 
21 
20 

Agric.lndustrv. All 

1 	 1 

2 	 4 

4.5 	 2 
3 3 
7 5 

4.5 	 6 
9.5 	 7 

6 8 
9.5 	 9 
13.5 	 10 

9.5 	 11 
9.5 	 12 

15 13 
17 14 

13.5 	 15 

12 	 16 
19.5 	 17 

17 18 
17 19 
21 20 

19.5 21 
from most (1) to least negative impact
 



TABLE FOURTEEN
 
SOURCES OFCAPITAL FOR NIGERIEN
 

ENTERPRIZES INTHE INFORMAL SECTOR(n)
 

*Source 1-20% 21-50°% >5o0 A&I 
Local Commercial 
Banks 3 3 1 3 3 5 
Development Banks 5 2 9 5 4 11 
Informal Institutions 5 7 4 9 6 6 
External Sources 4 1 0 2 1 1 
Transfers from 
Abroad 2 0 0 0 0 1 
Cooperatives 0 1 3 3 1 2 
Family/Friends 32 38 38 34 44 48 
Consignments 23 11 13 20 15 21 
Group Contributions 7 3 0 6 4 4 
Credit from Unions 1 0 0 1 0 1 
Other 0 2 50 21 23 ?9 
*Sector groups are A&l=Agriculture and Industry, C=:Commerce 
S=Services. Totals by sector may be greater than totals because of 
involvement by some firms in more than one sector. 



TABE FIFTEEN 
OBSTACLES TOGROWTH OFTHE PRIVATE SECTOR INNIGER 

WHICH AFFECT YOUR BUSINESS AND OTHERS LIKE IT
 
(%OVERALLAND RANK BY SECTOR)
 

%Very* Y9 Rank by Sector** 

Obstacle Im t Imptant ad B A&L 

CREDIT 

Access to credit 57 11 1 2 1 1 
Required guarantees 
for credit are too high 41 18 8 9 8.5 3.5 
Too much documentation 
required for credit 41 20 8 5 12 3.5 
Ceiling on credit 32 21 17 17.5 18 13.5 

POLICY MAKING AND 
IMPLEMENTATION 
Lack of Govt. consult. 
with Private Sector 
on new regulations 45 27 4.5 6.5 2 21.5 
"Special" treatment to 
certain individuals 36 29 12.5 13 16 9.5 
Too many ministries 
involved in regulating 
the private sector. 24 30 25 24.5 24 36.5 
Lack of coordination 
between ministries 
regulating priv.sect. 32 28 17 14.5 17 35 
Lack of incentives in 
the investment code 18 13 30 34.5 32.5 15.5 
New economic policy 
measures not well 
implemented 24 22 25 24.5 22 36.5 
Lack of rigor in NPI 
implementation 24 28 25 27 22 33.5 
Lack of coordination 
between industrial and 
agricultural policies 14 19 35.5 30 37.5 31.5 
Long delay in customs 26 22 21.5 21.5 14 28.5 
Inequities-application 
of customs duties 48 12 3 3 3 12 



(table fifteen continued)
 
TVA too high 
Co nstraints-"Econom ic 
Control" 
TVA misapplied 
Smig too high 
Functioning of the 

"Guichet Unique" 
Lack of protection for 
local products 

FUNCTIONARIES 
Payment of "illegal" 
tax to functionaries 
Negative attitudes of 
Govt. to Private Sect. 
Functionaries lack 
motivation 
Misunderstanding Priv. 
Sect. by Functionaries 
Lack of recognition of 
role of entrepreneur 
Costs linked to payment 
of overtime 

COSTS 
High cost of new 
technology 
Availability of spare 
parts 
High cost of sea trans. 

HUMAN RESOURCES 
Lack of qualified 
managers 
Lack skilled workers 
Lack of technical 
qualifications on the 
local market 
Low productivity of 
Nigerien Labor 
Lack of flexibility in 
Labor Code 
Graduates lack spirit 

45 


35 

38 

9 


14 


32 


38 


49 


18 


27 


27 


7 


25 


23 

4 


15 

36 


18 


15 


15 


9 


29 

14 


1 


6 


20 


19 


28 


27 


18 


24 


4 


14 


17 

2 


21 

20 


27 


20 


8 


4.5 


14 

10.5 
41 


35.5 


17 


10.5 

2 


30 


19.5 

19.5 


43 


23 


27.5 
45 


33 

12.5 

30 


33 


33 


6.5 

17.5 
10.5 
39.5 

32.5 


19 


12 


1 


28.5 

21.5 

21.5 


43 


16 


14.5 

45 


37.5 

8 


31 


32.5 

39.5 

4 18.5 

8.5 15.5 
8.5 	 24
 
42 40.5
 

37.5 31.5 

14 21.5 

14 13.5
 

5 11
 

26.5 28.5 

19.5 9.5
 

22 18.5
 

41 42
 

39.5 33.5 

28.5 25
 
44.5 43.5 

30.5 20
 
25 2
 

28.5 27
 

35 30
 

35 17
 

1[ 



(table fifteen continued) 
of competition 12 11 38.5 39.5 35 39 
Graduates lack 
practical experience 12 10 38.5 36 39.5 26 
Problems with unions 13 6 37 34.5 30.5 38 
Procedures for dealing 
with labor disputes 11 5 40 37.5 32.5 40.5 
High cost of hiring 7 6 43 39.5 44.5 43.5 

INFORMATION/UNCERTAINTY 
Lack of dynamism in 
Chamber of Commerce 23 27 27.5 28.5 26.5 21.5 
Rapid, unpredictable 
changes in regulations 
affecting private sect. 
Uncertainty about 
business practices 
Lack of usable info. 

41 

44 

24 

21 

8 

6 

4 

10.5 

8.5 

6 

7 

6 

on economic situation 34 25 15 21.5 11 8 
Lack useful info on 
external demand for 
Nigerien products 
Lack of access to data 

26 20 21.5 26 19.5 3.5 

available to certain 
research institutions 7 9 43 44 43 45 

*All percentages are for the entire sample.
 
**Ranks go from most important problem (1) to least important problem (45).
 

S=Services .-=Commerce A&I= Agriculture and Industry.
 

TABLE SIXTEEN 

MAJOR SOURCES OFINFORMATION 

Source of Information n* 

Ministry of Commerce 13 
Foreign Partners 13 
Chamber of Commerce 58 
"Patronat" (Employers Association) 32 
Special Commercial Journals 3 
Other 74 
*Several interviewees cited more than one source of information. 



TA3LE SEVENTEEN
 
RANKING OF POSSIBLE ACTIONS TO IMPROVE
 

THE FUNCTIONING OFTHEIR ENTERPRISE
 
Overall Rank by Sector* 

Action %Very Likelv Al A&I E C 
Improve my own
 
aptitude in management 63 1 1 4 1
 
Capital investments 64 2 3 1 2
 
Improved production
 
techniques 56 3.5 2 3 4 
Buy land or buildings 56 3.5 4 2 3
 
Improve Marketing 44 5 6 7 5
 
Improve quality control 36 6.5 7 6 6
 
Training of staff 36 6.5 5 5 7 
*Actions are ranked from 1, most likely, to 7, least likely on the list. 
A&I= Agrculture, Industrie, Mines S=service C=commerce 

TABLE EIGHTEEN 
FUTURE INVESTMENTOPPORTUNITIES EXPECTED PROFITABILITY 

_Overall Rank by Sector* 
Investment %Excellent All A&I .a Q 
Re-sale of Agricultural 
products on local market 39 2 3 3 2 
Re-sale of Agricultural 
products on international 
market 18.5 9 9 10 6 
Transformation of Agricult. 
products for resale on local 
market 29.5 5 6 4 5 
Transformation of Agricult. 
products for resale on the 
international market 17.5 10 10 9 10 
Industrial production for 
the local market 31.34 4 5 5 4 
Industrial production for 
the international market 22.39 8 8 8 7.5 
Construction 38.31 3 2 2 3 
Tourism 22.89 7 7 6.5 7.5 
Commerce 55.22 1 1 1 1 
Banking 23.38 6 4 6.5 7.5 

*Investments are ranked from 1, most likely to be profitable, to 10, least 

likely on the list to be profitable. 
A&l=Agriculture,lndustry,Mines S=service C=commerce 



TABLE NINTEEN 
AGRICULTURAL PRODUCTS DEEMED MOSTWORTHYOFINVESTING IN 

Product n* 
peanuts 111 
fruit and vegetables 75 
livestock 130 
aquiculture 28 
cotton 67 
maize 93 
sugar 70 
rice 118 
cowpeas 146 
Sorghom 116 
Millet 170 
other 19 

*Many interviewees named more than one product worth investing in. 

TABLE TWENTY 
REPUTED MOST PROFITABLE OR POTENTIALLY PROFITABLE FOREIGN
 

MARKETS
 

Market n* 
EEC 53
 
West Africa 99
 
Maghreb 34
 
Other Africa 24
 
Middle East 34
 
Asia 10
 
U.S.A. 30 
Latin America 4 
Other 1 

*Many interviewees named more than one region as a potentially profitable 

market. 



TABLE TWENTY-ONE
 
FACTORS OF IMPORTANCE INAFFILIATIONS WITH PROFESSIONAL
 

ASSOCIATIONS
 
Overall Rank by Sector* 

Facto r %very important AU A&I B C 
Possible access to 
credit 80 1 1 1 1 
Contacts and dialogue 
with the Government 71 2 4 2.5 2 
Ability to provide 
information on 
government regulations 68 3 3 2.5 3 
Technical assistance 63 4 2 2.5 5 
Ability to provide 
information on markets 60 5 6 6 4 
Training programs 51 6 5 5 7 
Capacity to conduct 
feasibility studies 48 7 7 7 6 
*Factors are ranked from 1, most important, to 7, least important on the 
list provided the interviewees. 
A&I=Agriculture,Industry,Mines S=service C=commerce 



APPENDIX II
 



TABLE ONE 

DISTRIBUTION OF FORMAL SECTOR FIRMS IN THE SAMPLE BY CITY 

CITY Li Y 

Niamey 45 58.4 
Agadez 12 15.6 
Maradi 9 11.7 
Zinder 9 11.7 
Tahoua 2 2.6 

Total 77 100.0 

Informal Sector Firms in the Sample by Location
 

Agadez (15.6%)
 

..Niamey
 
o.Tahoua 

Zinder (ii. 7% Maradi 
* Zinder 
[ Agadez 

Maradi (11.7%)
 

Tahoua (2.6 ~ Niamey (58.4%) 

TABLE TWO 

SECTOR OF PRODUCTION OF FIRMS INCLUDED INTHE SAMPLE 

Agriculture (includes forestry, fishing, livestock 28 36.4 
production and agricultural business) ,Industry, 
and Mines 

Services 39 50.7 

Com~merce 39 50.7 

*The n is greater than 77 and the % total is greater than 100 because of 
the firms which operate in more than one sector. 



TABLE THREE 

POSITIONS OF: INDIVIDUALS INTERVIEWED 

POSITION n % 

Owner 28 36.3 
Manager 23 29.9 
CEO 4 5.2 
Other 22 28.6 

Total 77 100.0 

TABLE FOUR 

OWNERSHIP/CONTROLOFFIRMS OPERATING INNIGER 
INCLUDEDINTHE FORMAL SECTORSAMPLE 

Count: Percent: 

Firms Fully Owned/ Controlled by Nationals 50 64.9 
Firms Partially Owned/ Controlled by Foreigners 6 7.8 
Firms Fully Owned/ Controlled by Foreigners 20 26.0 

76 98.7*Total 
*1 respondent (1.3% of the 77 sampled firms) dont know about the 
ownership. 

Personnel 
Permanent 
Part Time 
Seasonal 

Level 
Mgt./Admin. 
Secretarial 

ALL 

X 
27.3 
17.3 
30.4 

3.2 
3.6 

Professional 11.0 

Technical 6 
Laborers 19.5 
Other 10.8 

TABLE FIVE 
TYPE AND LEVELOF PERSONNEL 

WEN
 
Range n* x Rn ni 
1-188 77 4.4 1-68 46 
1-100 18 1 1-1 2 
2-125 13 3 1-5 2 

1-27 74 1.7 1-5 11 
1-61 59 3.5 1-66 39 
1-85 35 4.4 1-12 5 
1-38 43 2.2 1-5 5 
1-131 63 1.7 1-2 6 
1-97 16 --- --- -

*n is the number of firms.
 



Chart3 

Position of Individuals Interviewed 

Owne 
mManage 

qCEO 



Chart4 

Ownership/Control of Sampled Firms 

* 	 Nigerien Ownership 

* 	 Nigerien Partial 
Ownership 

[ 	 Foreign Ownership 



TABLE SIX
 
DISTRIBUTION OFSALES BY REGION OF DESTINATION (%)
 

Region /Area ._ Ranae n 
Local (Niger) 92.7 3-100 67 
West Africa 42.7 10-100 11 
Maghreb 50 50-50 1 
Asia 0 0 0 
EEC 52 10-100 6 
Europe (other) 0 0 0 
Africa (other) 10 10-10 1 
North America 0 0 0 
Middle East 0 0 0 
Other 100 100-100 1 

TABLE SEVEN
 

DISTRIBUTION OF SUPPLIES OF PRIMARY PRODUCTS
 
BY REGiON OFORIGIN (%)
 

Region /Area Rangn 
Local (Niger) 65.9 1-100 52 
West Africa 43.0 2-100 26 
Maghreb 34 2-90 3 
Asia 0 0 0 
EEC 58.6 2-100 28 
Europe (other) 85 70-100 2 
Africa (other) 26.5 3-50 2 
North America 24 2-40 3 
Middle East 5 5-5 1 
Other 5 5-5 1 



Chart9 

Sales by Region of Destination 
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Charti 1 
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TABLE EIGHT 
RECENTTRENDS INTHE ECONOMIC ENVIRONMENT 

INNIGER FOR THE PRIVATE SECTOR(%) 

Factor Much 
Better 

Somewhat Unchanged Somewhat
Better Worse 

Much
Worse 

n. 

Agriculture, Industry 
and Mines 
Services 
Commerce 
All 

0 
0 
2 
1.3 

26.3 
2.6 
0 
2.6 

17.8 
61.5 
51.3 

48.1 

21.2 
23.1 
28.2 

31.2 

4.0 
10.3 
10.3 

9.1 

28 
39 
39 
77 

* 2 respondents said that they did not know; 1 is not concerned. 

Totals by sector are greater than the overall total because some 
firms are involved in more than one sector. 

TABLE EIGHT-B 

RECENTTRENDS INTHE ECONOMIC ENVIRONMENT 
INNIGER FOR THE PRIVATE SECTOR(%) 

Eactor Mucq Somewhat Unchanged Somewhat Muh n* 
Better .Better Worse Worse 

Niamey 0 2.2 37.8 46.7 6.7 45 
Agadez 0 0 91.7 8.3 0 12 
Maradi 11.1 11.1 33.3 22.2 0 9 
Zinder 0 0 66.7 0 33.3 9 
Tahoua 0 0 0 0 50 2 
All 1.3 2.6 48.1 31.2 9.1 77 

TABLE NINE
 
FACTORS WHICH HAVE INFLUENCEDTHE PERFORMANCE
 

OFYOUR ENTERPRISE INTHE PAST YEAR
 

Factor %Positive %Neutral %Neaative %D.K. Rank* 
Taxes 14.3 11.7 74.0 0 1 
Government Actions 11.7 29.9 54.5 3.9 2 
Credit guarantees 14.3 27.3 53.3 5.2 3 
Preferential Taxes 10.4 36.4 50.7 2.6 4 
Credit Availability 33.8 19.5 44.2 2.6 5 
Interest Rates 15.6 37.7 32.5 14.3 6 
Exchange Rate 5.2 55.8 28.6 10.4 7 
Producer Prices 23.4 40.2 27.3 9.1 8 

*Ranks are from the most negative to least negative impact (1-8) 



TABLE TEN
 

TRENDS INVOLUME OF SALES DURING THE PASTYEAR
 
AND PROJECTIONS FOR NEXTYEAR (%)
 

Improvement Improvement Stable Decline Decline D.K. n 
Past 
Year 6.5 10.4 6.5 58.4 14.3 3.9 77 

Next 
Year 7.8 11.7 18.2 23.4 7.8 31.1 77 

TABLE TEN-B 

TRENDS INVOLUME OF SALES DURING THE PASTYEAR
 
AND PROJECTIONS FOR NEXTYEAR (%)
 

Past Year
 

ImDrovement Improvement Stable Decline Decline D.K. n 
Niamey 6.7 6.7 4.4 64.4 15.6 2.2 45 
Agadez 16.7 16.7 16.7 33.3 16.7 0 12 
Maradi 0 33.3 0 33.3 11.1 22.2 9 
Zinder 0 0 0 88.9 11.1 0 9 
Tahoua 0 0 50 50 0 0 2 

Next Year 
Niamey 2.2 4.4 31.1 28.9 6.7 26.7 45 
Agadez 0 33.3 0 33.3 16.7 33.3 12 
Maradi 11.1 22.2 0 0 22.2 44.4 9 
Zinder 33.3 0 0 11.1 11.1 44.4 9 
Tahoua 50 50 0 0 0 0 2 



TABLE ELEVEN 

RANKING OF FACTORS HAVING AN INFLUENCE ON THE VOLUME OF SALES 
BYSECTOR* 

Sector 

Factor All Agric.lndustry S Commerce 

Distance 
from markets 1 1 3 1 

Competition 
Nigerien Firms 2 4 1 3 

Competition 
Foreign Firms 3 2 4 2 

Competition from 4 8 2 4 
Public Enterprises 

Air Transport 5 6 5.5 5 

*Rankings are from most (1) to least negative impact. Of the ten factors, 

only those ranking in the top five and showing a concensus negative 
impact for at least one sector are shown. 

TABLE TWELVE
 

THE PERCEIVED EFFECTOF VARIOUS FACTORS ON
 
PRODUCTION OFGOODS AND SERVICES (%)
 

Price of Electricity 
Price of Telephone 
Reliability of Electric. 
Price of Water 
Cost of Land 
Price of Transport 
Uncertainty Regarding 
Land Tenure 
Prices for Primary 

Imoact 
Positive Neutral Negative_ D 

13.0 12.2 68.8 0 
15.6 20.8 62.3 1.3 
15.6 24.7 57.1 1.3* 
18.2 33.8 48.0 0 
7.8 40.3 46.7 5.2 
19.5 37.6 41.6 1.3 

9.1 41.6 36.4 10.9 

CI 



(table twelve continued) 
Materials 32.5 33.7 31.2 2.6 
Telephone Reliability 29.9 40.2 28.6 1.3 
Access to Credit 54.5 14.3 28.6 2.6 
Access to Land 37.6 27.3 28.6 6.5 
Availability of 
Skilled Labor 62.3 18.2 19.5 0 
Availability of Land 45.4 33.8 19.5 1.3 
Access to Electricity 50.6 32.5 16.9 0 
Access to Primary 
Products 57.1 28.6 14.3 0 
Availability of 
Buildings 50.6 32.5 13.0 3.9 
Access to Transport 55.8 32.5 11.7 0 
Access to Water 48.0 41.6 10.4 0 
Security of Buildings 50.6 36.4 9.1 3.9 
Quality of Water 33.8 58.4 5.2 2.6 

*Total % does not add to 100 because of 1 missing value. 

TABLE THIRTEEN
 
THE PERCEIVED EFFECTOF VARIOUS FACTORS ON
 

PRODUCTION OFGOODS AND SERVICES BY SECTOR (RANKS)*
 

Sector 

Factor Commerce Servic.s Aar/Ind/Mines All 

Price of Electricity 1 1.5 2 1 
Price of Telephone 2 3 1 2 
Reliability of Electric. 4.5 1.5 7 3 
Price of Water 4.5 5 4 4 
Cost of Land 3 4 6 5 
Price of Transport 6 7.5 3 6 
Uncertainty Regarding 
Land Tenure 7 6 13 7 
Prices for Primary 
Materials 8 7.5 9 8 
Telephone Reliability 10 10 5 10 
Access to Credit 11.5 11 11 10 
Access to Land 15.5 12.5 14 10 
Availability of 
Skilled Labor 13.5 12.5 10 12.5 
Availability of Land 9 9 17 12.5 



(table thirteen continued) 
Access to Electricity 11.5 14 15 14 
Access to Primary 
Products 17.5 15.5 8 15 
Availability of 
Buildings 15.5 18 18 16 
Access to Transport 13.5 18 12 17 
Access to " ' ater 17.5 18 16 18 
Security of duildings 19.5 15.5 19 19 
Quality of Water 19.5 20 20 20 

TABLE FOURTEEN
 
SOURCES OF CAPITAL FOR NIGERI EN
 

ENTERPRIZES INTHE FORMAL SECTOR(n)

Sector* 

Sourcri 1-20% 215% >50% A&! a C 

Local Commercial 
Banks 9 8 5 7 11 13 
Development Banks 3 6 6 7 7 11 
Informal Institutions 1 1 2 3 1 1 
External Sources 4 2 9 4 6 7 
Transfers from 
Abroad 0 0 0 0 0 0 
Cooperatives 0 0 1 1 0 0 
Family/Friends 10 7 12 9 17 16 
Consignments 11 8 11 12 10 17 
Group Contributions 0 0 0 0 0 0 
Credit from Unions 0 0 0 0 0 0 
Other 1 4 10 5 11 6 

*Sector groups are A&l=Agriculture and Industry, C=Commerce 

S=Services. Totals by sector may be greater than totals because of 
involvement by some firms in more than one sector. 



TABLE FIFTEEN 
OBSTACLES TO GROWTH OFTHE PRIVATE SECTOR INNIGER 

WHICH AFFECT YOUR BUSINESS AND OTHERS LIKE IT 
(%OVERALLAND RANK BY SECTOR) 

%Very* 


Obstacle Important 

CREDIT 

Access to credit 43 
Required guarantees 
for credit are too high 69 
Too much documentation 

.S 


Import 


13 

18 

20 
26 

17 

21 

26 

18 

23 

30 

25 

31 
17 

13 

Rank by Sector**
 

23.5 15 27 23.5 

20 21 20 21.5 

13.5 15 8.5 21.5 

35 36 37.5 23.5 
21.5 24.5 20 18 

11.5 11 13.5 7 

required for credit 
Ceiling on credit 

POLICY MAKING AND 
IMPLEMENTATION 
Lack of Govt. consult. 
with Private Sector 
on new regulations 
"Special" treatment to 
certain individuals 
Too many ministries 
involved in regulating 
the private sector. 
Lack of coordination 
between ministries 
regulating priv.sect. 
Lack of incentives in 
the investment code 
New economic policy 
measures not well 
implemented 
Lack of rigor in new 
ecomomic policy 
implementation 
Lack of coordination 
between industrial and 
agricultural policies 
Long delay in customs 
Inequities-application 
of customs duties 

62 
55 

70 

55 

62 

68 

49 

53 

58 

30 
51 

60 

t all 

28.5 

2 

8 
18 

1 

18 

8 

3 

S A&I 

24.5 

6.5 

11 
21 

28.5 

2 

8.5 
13.5 

29 

5 

20 
11 

2.5 

15 

2 

25.5 

6 

11 

2.5 13.5 8 

1 4 3 

.1 



(table, fifteen continued)
 
TVA too high 
Constraints-"Economic 
Control" 
TVA misapplied 
Smig too high 
Functioning of the
 

"Guichet Unique" 


FUNCTIONARIES 
Payment of "illegal" 
tax to functionaries 
Negative attitudes of 
Govt. to Private Sect. 
Functionaries lack 
motivation 
Misunderstanding Priv. 
Sect. by Functionaries 
Lack of recognition of 
role of entrepreneur 
Costs linked to payment 
of overtime 

COSTS 
High cost of new 
technology 
Availability of spare 
parts 
Lack of protection for 
local products 
High cost of sea trans. 

HUMAN RESOURCES 
Lack of qualified 
managers 
Lack skilled workers 
Lack of technical 
qualifications on the 
local market 
Low productivity of 
Nigerien Labor 
Lack of flexibility in 
Labor Code 
Graduates lack spirit 

66 


55 

56 


12 


27 


58 


61 


35 


45 


49 


16 


45 


29 


48 

22 


43 

62 


38 


32 


35 


14 


19 

14 


9 


16 


16 


22 


27 


29 


22 


12 


17 


17 


21 

21 


32 

16 


32 


27 


19 


4.5 

18 

15.5 

45 


38.5 

13.5 


10 


31.5 

26.5 

23.5 

43 


26.5 

3.5 

25 

41 


28.5 

8 


30 


33.5 

31.5 

6.5 5.5 4
 

18.5 8.5 28
 
21 8.5 25
 
45 45 37
 

40 37.5 38
 

13 13.5 9
 

4 28.5 18
 

29 24 39
 

18.5 22 27
 

17 44 26
 

40 25.5 45
 

24.5 34 32
 

34 23 33
 

31.5 33 2
 
43.5 30.5 36
 

28 30.5 16
 
9.5 13.5 15
 

24.5 30.5 40
 

33 41 30
 

31.5 32 42.5 



(table fifteen continued) 
of competition 27 34 38.5 36 37.5 34 
Graduates lack 
practical experience 29 34 36.5 36 37.5 31 
Problems with unions 32 17 33.5 30 37.5 35 
Procedures for dealing 
with labor disputes 23 29 40 38 37.5 41 
High cost of hiring 17 16 44 43.5 42.5 42.5 

INFORMATION/UNCERTAINTY 
Lack of dynamism in 
Chamber of Commerce 56 26 15.5 11 20 18 
Rapid, unpredictable 
changes in regulations 
affecting private sect. 66 22 4.5 6.5 2 1 
Uncertainty about 
business practices 60 27 11.5 9.5 17.5 13 
Lack of usable info. 
on economic situation 65 26 6 6.5 5.5 11 
Lack useful info on 
external demand for 
Nigerien products 51 23 21.5 27 13.5 14 
Lack of access to data 
available to certain 
research institutions 19 25 42 40 42.5 44 

*All percentages are for the entire sample.
 
**Ranks go from most important problem (1) to least important problem (45).
 

S=Services . =Commerce A.&I= Agriculture and Industry.
 

TABLE SIXTEEN 
MAJOR SOURCES OF INFORMATION 

Source of Information n* 

Ministry of Commerce 18 
Foreign Partners 29 

Chamber of Commerce 39 
"Patronat" (Employers Association) 19 
Special Commercial Journals 23 
Other 20 
*Several interviewees cited more than one source of information. 
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TABLE SEVENTEEN 
RANKING OF POSSIBLE ACTIONS TO IMPROVE
 

THE FUNCTIONING OFTHEIR ENTERPRISE
 
Overall Bank by Sector*
 

ActioQn %VerLy ALL A&I a (3

Improve my own
 
aptitude in management 75 1 3 1 1
 
Improved production
 
techniques 66 2 
 2 2.5 3
 
Capital investments 
 65 3 4 2.5 2
 
Improve quality control 60 4 1 4 4
 
Improve Marketing 56 5 6 5.5 7 
Training of staff 55 6 7 5.5 6 
Buy land or buildings 44 7 5 7 5 

*Actions are ranked from 1, most likely, to 7, least likely on the list. 
A&I= Agrculture, Industrie, Mines S=service C=commerce 

TABLE EIGHTEEN
 
FUTURE INVESTMENTOPPORTUNITIES 
 EXPECTED PROFITABILITY 

Overall Rank by Sector*
 
Investment %Excellent 
 All A&I .
 
Re-sale of Agricultural
 
products on local market 39 4 3 5 3
 
Re-sale of Agricultural
 
products on international
 
market 28 9.5 7 10 
 8.5
 
Transformation of Agricult.
 
products for resale on local 
market 49 2 1 3 2 
Transformation of Agricult. 
products for resale on the 
international market 32 7 4 7.5 7 
Industrial production for 
the local market 35 5.5 8 7.5 4.5 
Industrial production for 
the international market 27 9.5 10 9 8.5 
Construction 43 3 6 3 4.5 
Tourism 29 8 5 6 10 
Commerce 53 1 2 1 1 
Banking 35 5.5 9 3 6 
*Investments are ranked from 1, most likely to be profitable, to 10, least 
likely on the list to be profitable. 
A&I=Agriculture,lndustry,Mines S=service C=commerce 



TABLE NINTEEN 
AGRICULTURALPRODUCTS DEEMEDMOSTWORTHYOFINVESTING IN 

Product n* 

peanuts 49
 
fruit and vegetables 39
 
livestock 62
 
aquiculture 22
 
cotton 39
 
maize 33
 
sugar 38
 
rice 53
 
cowpeas 56
 
Sorghom 41
 
Millet 62
 
other 4
 

*Many interviewees named more than one product worth investing in. 

IABLE TWENTY
 
REPUTED MOST PROFITABLE OR POTENTIALLY PROFITABLE FOREIGN
 

MARKETS
 

Market 
EEC 
West Africa 
Maghreb 
Other Africa 
Middle East 
Asia 
U.S.A. 
Latin America 
Other 

n* 
50 
36 
11 
9 

10 
6 

23 
3 
1 

*Many interviewees named more than one region as a potentially profitable 

market. 
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TABLE TWENTY-ONE
 
FACTORS OF IMPORTANCE IN AFFILIATIONS WITH PROFESSIONAL
 

ASSOCIATIONS
 
Q..raIl Rank by Sector* 

Factor 
Ability to provide 
information on 

ry imota 

government regulations 
Ability to provide 
information on markets 

83 

78 
Contacts and dialogue 
with the Government 75 
Possible access to 
credit 73 
Capacity to conduct 
feasibility studies 
Training programs 
Technical assistance 

70 
69 
62 

All a C 

1 2 1 2 

2 3 2 1 

3 1 3 3 

4 7 4 5.5 

5 5 5 4 
6 4 6.5 7 
7 6 6.5 5.5 

*Factors are ranked from 1, most important, to 7, leasi K,,)Dortant on the 
list provided the interviewees. 
A&I=Agriculture,Industry,Mines S=service C=commorce 

cb
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Questionnaire
 

Enquete sur le Secteur Priv6 Nig~rien 

L'objectif de cette enqubte est de collecter de! informations fiables sur le secteur privd nIgdrlen. 
L'enqudte devra, en outre, permettre aux hommes d'affaires nig6riens d'exprimer librement leurs 
opinions sur le climat des investissements, I'accbs aux crddits bancaires, et la situation gdndrale 
de l'emplol au Niger. Cette enqubte est financde par I'Agence Am~ricaine pour le Dveloppement 
International (USAID). Les informations qui en seront tirdes permettront au bureau de 
I'USAID/Niamey de mieux formuler sa straltgie d'assistance au secteur priv6 pour les ann6es A 
venir. Les informations recueillies sont strictement privdes et confidentielles. Elles seront, par 
cons6quent, trait6es de manibre tout A fait anonyme. 

Numr6ro d'identification: 

Nom de I'enqubteur: 

Nor du Superviseur: 

Date de Vrification • 
Approbation et Signature du Superviseur: 

Section . 1: Informations Generales 

Position/Titre de la personne enqudt6e d ,n_ In firme/entreprise (encerclez 
s.v.p.) 

1. Propri~taire 2. G6rant 
4. PDG 3. Autre (sp6cifiez s.v.p) 

.C b"
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Emplacement de la soci6t6/entreprise (encerclez s.v.p.) 

4 
Niamey 
Maradi 

2. Dosso 
.Zinder 

W 
6. 

Tahoua 
Diffa 

7. Agadez 
.Autre (sp~cifiez s.v.p.) _ 

1. Quelle est la r6partition, des effectifs du personnel de votre entreprise? 

a. Permanent: 	 _

b. Mi-temps: _ _ _ 

c. Saisonnier:() 	 I 

().sp~cifiez, s.v.p., pour quelle p~riode de I'ann6e et la raison de 

I'emploi. 

2. Quelle est ia 	 distribution du personnel de I'entreprise seion les categories 
d'emplois 	 ci-dessous 6num~r~es? 

Note & I'enau~teur: a). Demandez uniquement I'effectif; 

Effectif 	 Pourcentage 
a. Management/Administration 	 _ 
b. S~cr6tariat/Commis 	 _ I 
c. Activit~s Professionnelles ___ 

d. Activit6s Techniques 
e. Ouvriers 	

-1 

_ I 
f. Autres Activit~s Sp~cialis6es ___ 

Total des Effectifs de I'entreprise 
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3. 	 Quel est le nombre (effectif) des femmes dans l'effectif total des employ6s de 

l'entreprise dans chacune cles rubriques ci-dessous? 

(NQte A I'enau~teur: a). Demandez uniquement l'effectif; 

Effectif 	 Pourcentage 
a. 	Permanent: __ _ 

b. 	 Mi-temps: __ _ 

c. 	 Saisonnier: __ _ 

4. 	Vous r~f~rant au capital total de votre entreprise, pouvez-vous dire que 
'entreprise appartient A un groupe: 

1. 	d'hommes 2. de femmes 3. mixte 4. Ne sais pas I- 

5. Quel 	est 1'effectif des femmes dans chacune des categories d'emplois 

sp6cialists ci-dessous? 

Note 6 1'enau~teur: a). Demandez uniquement l'effectif; 

Effectif Pourcentage 
a. Management/Administration 	 _ _ 
b. S6cr6tariat/Commis _ _

c. Activit6s Professionnelles --

d. Activit6s Techniques --- -
e. Ouriers 
f. Autres Activit6s Sp6cialis6e ___ 

Effectif Total des femmes _ _ 

6. 	 Parmi les secteurs d'activit6s ci-dessous 6num6r~s, quels sont iO.j ceux dans 
lesquels, votre entreprisc opbre partiellement ou en totalit? 

Note A I'engu6teur: Encerclez les lettres correspondant aux secteurs 
d'activit~s mentionn~s par I'enqu6t6. 

a. 	 Agriculture, Foresterie et Pche (Voir Question 7) 1 
b. 	 Transformation de Produits de I'Agriculture, de la Fordt 

et de la Pbche (Voir Question 8) 1 
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c. 	 Services (Voir Question 9) 
d. 	Industrie (Voir Question 10) 

- Ie. 	 Commerce (Voir Question 11) 
f. 	 Mines
 

Sp6cifiez, s.v.p. __ _
 

. gI 
a). Choisisez et posez exclusivement les questions qui correspondent 

directement au(x) secteur(s) d'activit~s mentionn~s par I'enqu&t6 lui
m~me er r~ponse & la question 6; 

b). Encerclez les chiffres correspondant aux activit~s mentionn~es par 
I'enqut6); ensuite, 

c). Demandez & I'enqut d'indiquer son activit6 principale et placez vous 
m~me un X & cot6 de 'activit6 principale qu'il aura declar6e. 

Instructions t| Lta Iuteur lUes questions 7-11 suivantes: 

7. Quelles sont toutei_les activites agro-pastorales de votre entreprise parmi 
celles ci-dessous list~es? 

1. 	 Horticulture (fruits et legumes) 
2. 	 Foresterie 1 1 
3. Elevage- Bovins/Ovins/Caprins/etc... 	 - i 
4. 	 Elevage-Volaille I 
5. 	 P~che _ 

6. 	 Aquiculture - 1 
7. 	 Riz I 
8. 	 Arachide 
9. 	Sorgho, Mil - 
10. Mais 
11. 	 Autre
 

S p~cifiez, s.v.p. ---- -

8. Quelles sont toutes le aty.. da transformations et QU1LLag depLQo.ui. 
aaricole~ de votre entreprise parmi ce!les ci-dessous list~es? 

1.a. Production animale (viande) 
1.b. Production animale (lait et produits d6riv~s) 	 1 .1 
2. 	 Moulinage - I 
3. 	 Fruits et I6gumes I 
4. Cuirs 	 et peaux de b~tail I 
5. 	 Egrenage 
6. PAte 	 A papier et autres produits d~riv6s du bois I 
7. 	 Mati~res premieres pour I'agriculture
 

(engrais, pesticides, semenc.s) 
 I 

mt' 
/ 

http:depLQo.ui
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Question 8 suite 
8. 	 Equipements agricoles I_ 
9. 	Conserverie de poisson I__ 
10. Autre (pr6cisez s.v.p) 

9. 	Quelles sont I.t..a il ,vits de servy...ce. de votre entreprise parmi Celles 
ci-dessous list6es? 

1. 	R6paration auto et maintenance 
2. 	 Rdparation d'appareillages de maison
 

tels que t6, radio, etc... I_!
 
3. Transport 	 !__ 
4. 	Communications I 
5. 	Tourisme ! 
6. 	 Finance/Assurance/comptabilit6 ! 
7. 	 Construction I__ 
8. 	 Consultation 
9. 	Autre (pr6cisez s.v.p)___ _ 

10. Quelles sont toutes tes aqtivita de production de votre entreprise parmi 
celles ci-dessous listees? 

1. Artisanat 	 9. Machinerie et Equipement 
2. 	 Habillement 10.Cuir et Cordonnerie 
3. Menuiserie/Eb~nisterie 	 'I .Assemblage (Electricit6) 

4. 	 Plastiques 12.Assemblage (Autres) 
5. 	M6tallurgie 13.lmprimerie 
6. 	Textiles 14.Prbduits chimiques 

7. 	Patisserie/ Boulangerie 15.Produits pharmaceutiques 
8. 	 Brasseries/ Boissons 16.Autre (pr6cisez s.v.p.) 

http:servy...ce


6 
11. Quelles sont routes les 	 £e votre entreprise parmia adilts commerce de 
celles ci-dessous list6es? 

11. 	Gros 
2. 	 Detail. 
3. 	Importation directe 1 I 
4. 	 Exportation ___ 
5. Autre (pr6cisez s.v.p.)___ 	 ! 

12. 	 Quel est, approximativement, Le.Q.ourcentageje voM ventes d IL!.tei dans 
chacun des marches suivants? 

1. Marche 	 local 6. Europe Autre 
2. Afrique 	 de I'ouest 7. Afrique Centrale 
3. Maghreb 8. 	 Am~rique du Nord 
4. Asie 9. 	Moyen Orient 
5. 	 CEE 10. Autre
 

(sp~cifiez s.v.p.)
 

13. Quel est, approximativement, It Dourcentaae da vo Drovisionnement 
en rn tires premieres venant des marches suivants? 

1. March6 	 local 6. Europe Autre 
2. Afrique 	 de I'ouest 7. Afrique Centrale 
3. Maghreb 	 8. Am6rique du Nord 
4. Asie 	 9. Moyen Orient 
5. 	 CEE 10. Autre
 

(sp~cifiez s.v.p.)
 

14. Quel est, approximativement, I& pourcentage de vo ventes ur IL 
marchb local attribuable A chacune des. clienteles suivantes: 

1. 	D6taillants 
2. 	 Grandes entreprises
 

du secteur priv_
 
3. 	Etablissements publics 
4. 	 Petites firmes
 

(Entreprises de moins de 10 employ6s)
 
5. Agences 	de I'Etat 
6. 	 Autre 
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15. Quel est, approximativement, jj pourcentag dim mali6r. Dlbre 
g.U., yu..s a g.ez localement provenant des sources suivantes: 

1. 	Etablissements publics 

2. 	 Petites firmes
 
(Entreprises de moins
 
de 10 employ~s)
 

3. 	 Grandes entreprises
 
du secteur priv6
 

4. Agriculteurs 

5. 	Autre
 
(sp~cifiez s.v.p.)
 

16. 	 Votre entreprise est-elle ia rQropriti de nig6riens? 

1. Oui 2. En Partie 3. Non 4. Ne sais pas
 

Si Non, ou En Partie
 
(a) sp6cifiez s.v.p la nationalit6 des (co-)propri6taires) 

(b) sp6cifiez la part (montant et pourcentage) de capital 
d~tenus par les non-nig~riens: 

montant pourcentage 
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Section z: Performance 

1 8. En 	 comparant les conditions actuelles de 'environnement 6conomique dans 
lequel 6volue le secteur prive nigerien A celles de I'ann6e dernibre, direz
vous que les conditions pr6sentes sont: 

Note A 	 I'engu6teur: Encerclez la lettre qui correspond A une seule 
r6ponse possible fournie par I'enqu6t6. 

i a. de loin meilleures, 
j b. I6gbrement meilleures 

? C. A peu pros similaires . 
d legerement mauvaises 

" e. de loin plus mauvaises 
f. ne sais pas 

1 g pas concerne 

19. De quelle manibre chacun des facteurs ci-dessous 6num6r6s a-t-il influenc6 
les performances actuelles de votre entreprise? 

Note & r'enau~teur: a). Lisez A l'enqudt6 chacun des facteurs ci-dessous 
list~s; 

b). Encerclez le chiffre qui correspond au jugement 
port6 par I'enqu~t6 sur chacun des facteurs. 

Positivement Fasd'effet N~aaflvement NjsasLc.M 

a. Taux d'int~r~t 1 2 3 8 ! I 
b. Taux de Change 1 2 3 8 1 1 
c. Taxes ,,d,,e',,, ',.,.', 1 2 3 8 1 1 
d. Taxes Prfrentielles 1 2 3 8 __ 

e. Prix au producteur 1 2 3 8 
f. Actiorns/Interventions 

du gouvernement 1 2 3 8 

g. 	Exigence de garantie 
pour I'accbs au credit 1 2 3 8 I 

h. Disponibilit6 

des 	 credits 1 2 3 8 _ 
i. Autre 	 (sp6cifiez s.v.p.) 1 2 3 8 - I 
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20. 	 Quelle a 6t0 la direction de I'6volution de vos volumes de ventes au cours 
de l'ann6e 6coul6e? 

Note A I'enqu6teur: Encerclez le chiffre qui correspond A une seule 
r~ponse possible fournie par l'enqut6. 

1. Sensible am6lioration 2. Am6lioration 3. Stabilit6 
4. A 	la baisse 5. Sensible baisse 8. Ne sais pas 1__1 

21. 	 Selon vos previsions quelie sera la direction de I' 6volution de vos 
volumes de ventes au courant de l'ann6e prochaine? 

Note & l'enou6teur: Encerclez le chiffre qui correspond une seule 
r6ponse possible fournie par l'enqu6t6. 

1. Sensible am6lioration 2. Am6lioration 3. Stabilit6 
4. A 	 la baisse 5. Sensible baisse 8. Ne sais pas 

22. 	 De quelle manibre pouvez-vous qualifier I'influence de chacun des 
facteurs ci-dessous 6num6r~s sur les volumes de vos ventes au courant de 
I'ann6e 6coul6e? 

Note A 1'engudteur: a). Lisez A I'enqu6t6 chacun des facteurs ci-dessous 
list6s; 

b). Encerclez le chiffre qui correspond au jugement p 
par I'enqu6t6 sur chacun des facteurs. 

Positivement Pas d'effetNaativement a 
1 2 3 8 

L.Comp6tition venant d'autres 
firmes/entreprises nig6riennes 1 2 3 8 

Comp6tition venant 
d'entreprises publiques 1 2 3 .8 

Comp6tition venant de firmes 6trang~res 1 2 3 8 
Demande de nos produits 1 2 3 8 
Existence dlnfrastructure telles que 

stockage, mise en froid. 1 2 3 8 
Transport routier 1 2 3 8 

g. Transport a6rien 1. 2 3 8 
h. Transport ferroviaire 1 2 3 8 

\C-O
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i. Information sur les 

conditions du march6 1 2 3 8 
j. Distance des march6s 1 2 3 8 
k allegement de tax 1 2 3 8 

23. 	 A quelle(s) capacit6(s) votre entreprise opbre-t-elle pr6sentement? 

Note A I'engu~teur: 	 Encerclez la lettre qui correspond A une seule
 
r6ponse possible fournie par I'enqudt6. (Estimer)
 

a. 90-100% b. 75-89% c. 50-74% d. moins de 50% 
e ne sait pas 

Section 3: 	 Disponibilit6 des Ressources et Impact 
des Mesures Gouvernementales 

24. 	 Dans quelle mesure chacun des facteurs ci-dessous 6num6r~s affecte-i
ilvos capacit~s de production de biens et /services? 

Note A I'enqusteur: a). 	 Lisez A I'enqu&t6 chacun des facteurs ci-dessous 
list~s; 

c). Encerclez le chiffre qui correspond au i..g..inL 
12.._tE g2.ar l'enaut sur chacun des facteurs. 

Positivement Pas 	 d'effet N~gativementN aspg 

1 2 	 3 8 

-a. Accbs au credits 	 1 2 3 0 
"b.Accbs au mati6res premibres 	 1 2 3 8 

- c. Prix des matibres premieres 1 2 3 8
 
-d. Acc~s aux terrains 1 2 3 8
 
-e.Disponibiiit6 de main

d'oeuvre qualifi6e 	 1 2 3 8 
1. Acc~s A 1'6lectricit6 	 1 2 3 8 

-g. 	Accs AI'eau 1 2 3 8
 
th. Accbs aux moyens de transport 1 2 3 8
 
i. Prix de I'6lectricit6 1 2 3 8
 
-j. Prix de I'eau 1 2 3 8
 
'-k. Prix du transport 1 2 3 8
 
-I. Fiabilit6 des fournitures d'6lectricit6 1 2 3 8
 
•n.CoOts de communications (T6lphone) 1 2 3 8 

0I%
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,n.Fiabilit6 des communications (T6l6phone) 1 2 3 8
 
o.. Qualit6 de I'eau 1 2 3 8
 

,-p. Disponibilitd de locaux op6rationnels 1 2 3 8

W'A. S6curit6 des locaux 1 2 3 8
 
r. Acc~s aux pibces d~tach~es 1 2 3 8
 
,a.CoOt des terrains 1 2 3 8
 
'1. Disponibilit6 des terrains 1 2 3 8
 

-c-u. Incertitude lie A 'occupation de terrains 1 2 3 8 

25. 	 Quelle est la part de vos ressourses financiers (long terme et court 
terme) provenant des diff~rentes sources suivantes? 

Note A I'enou~teur: a). Lisez A I'enqu~t6 chacune des sources de financem 
ci-dessous list~es; 

b). Encerclez la lettre qui correspond aux sources de 
financement mentionn6es par I'enqu6te; ensuite, 

c). Encerclez le chiffre qui correspond au * pC 
par I'enqu~t6 sur chacune des sources de financem 
qu'il aura mentionn6es selon l'instruction en b) 

1- Z6ro 2= 1-20% 3= 21-50% 	 4= >50% 

a. Banques commerciales locales 	 1 2 3 4 8 
b. Banques de d~veloppement 	 1 2 3 4 8 
c. 	 Institutions "informelles" de financement 1 2 3 4 8 

d. Sources ext~rieures 	 1 2 3 4 8 
e. Versements-Paiements de 'ext~rieur 	 1 2 3 4 8 
f. Coop6ratives 	 1 2 3 4 8 

g. Famille/Connaissances personnelles locales 1 2 3 4 8 
h. C16dits fournisseurs 	 1 2 3 4 8 
i. "Cotisations" 	 1 2 3 4 8 
J. Cr6dits venant de(s) syndicats de travailleurs 1 2 3 4 8 

k.1. Autre (sp6cifiez s.v.p.) 	 1 2 3 4 8 

k.2. Autre (sp6cifiez s.v.p.) 	 1 2 3 4 8 

k.3. Autre (sp-cifiez s.v.p.) -2 	 3 48 

k.4. Autre (sp~cifiez s.v.p.) 	 1 2 3 4 8 

k4- \'s2 
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26. 	 La liste ci-dessous fournit un certain nombre de facteurs qui pourraient, 

relativement, constituer un obstacle & I'dpanouissement du secteur privt 
nig~rien. Pour chacun de ces facteurs, priere indiquer dans quelle mesure 
ilaffecte votre entreprise et celles 6voluant dans le m~me type 
d'activit6s au Niger. 

Note A I'enau~teur: a). Lisez A I'enqut6 chacun des facteurs ci-dessous I 

b). Encerclez le chiffre qui correspond au i.... nti 
..L. n.. sur chacun des facteurs. 

1. 	Trbs important 3. Quelque peu important 
2. Important 	 4. Pas important 

8. 	 Ne sais pas 

a. Manque de main-d'oeuvre qualifi~e 1 2 3 4 8 
b. 	 Acc~s aux credits 1 2 3 4 8 I 1 

c. 	 Attitudes negatives du gouvernement
 
envers le secteur priv6 1 2 3 4 8
 

d. 	 Manque de motivation des fonctionnaires 1 2 3 4 8 
e. 	 M6connaissance du secteur priv6
 

par les fonctionnaires 1 2 3 48
 

f. 	 Injustice dans I'application
 
des- taxes douanibres 1 2 3 4 8
 

g. 	 D6lais relativement long
 
des procedures douani~res 1 2 3 4 8
 

h. 	 "Contr6le 6conomique" contraignant 1 2 3 4 8 1
i. 	T.V.A. trop 6ievee 1 2 3 4 8 
j. 	T.V.A. mal appliqu~e 1 2 3 4 8 

k. 	 Manque de consultations de la part du
 
gouvernement avec le secteur privd pour
 
I'Mlaboration des mesures r6glementaires 1 2 3 4 8 I
 

I. 	 Manque d'informations fiables
 
sur la situation economique 1 2 3 4 8
 

m. 	 SMIG tr~s 6leve 1 2 3 4 8 



13 
n. Productivit6 

travailleurs 
trbs faible 
nig~riens 

des 
1 2 3 4 8 1___ 

o. Manque de flexibilit6 
du "code du travail" 1 2 3 4 8 

p. 
q. 

Revendications 
Proc6dures de 
revendications 

des syndicats 
r6glements des 

par les syndicats 

12 

12 

3 

3 

4 

4 

8 

8 

r. 
s. 
t. 

CoOts 6lev6s des transports 
Codts 6lev6s d'embauche 
Manque de protection pour 
les produits locaux 

maritimes 1 
1 

1 

2 
2 

2 

3 
3 

3 

4 
4 

4 

8 
8 

8 

1 
I 

-

!1 

u. Mesures 
ne zcnt 

associ~es A la 
pas bien mises 

r6forme 6conomique 
en pratique 1 2 3 4 8 - -I 

v. Non reconnaissance par le public 
du role de i',ntrepreneur (hommes 
d'affaires) dans la soci6t6 1 2 3 4 8 1 

w. Manque de rigueur li6e A la mise 
en place de la r~forme 6conomique 1 2 3 4 8 

x. R16compenses 
vers6es aux 

et Taxes "non 
fonctionnaires 

justifi~es" 
1 2 3 4. 8 1 

y. Incertitudes 
la pratique 

entourant 
des affaires 1 2 3 4 8 I 

z. Changements rapides 
dans la r~glementation 

et impr~visibles 
du soctour piv 1 2 3 4 8 I 

aa. Manque de coordination entre ministbres 
impliqu~s dans la mise en place des 
r~glementations du secteur priv6 1 2 3 4 8 1 

bb.Traitement special accord6 A une 
clas:;e privill6gide d'individus 

cc. CoOts li6s aux paiements 
d'heures suppl6mentaires 

1 

1 

2 

2' 

3 

3 

4 

4 

8 

8 
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dd. Absence 
I'adoptior 

d'avantages financiers dans 
du code des investissements 1 2 3 4 8 

ee. Manque de dynamisme au niveau 
de ia chambre de commerce 1 2 3 4 8 

ff. Manque de coordination entre la politique 
d'industrialization et la politique agricole 1 2 3 4 8 

gg. Exigence de Garanties 
pour I'acc~s au cr6dit 

6levde./exagerees 
1 2 3 4 8 1 __1 

hh. Absence de 
pourvoir des 

personnel qualifi6 pour 
postes de management 1 2 3 4 8 I 

ii. Les dipl6m6s 
d'eip~riences 

du 
et 

superieur manquent 
de talents pratiques 1 2 3 4 8 

jj. Les dipl6m6s manquent 
d'esprit de competition 1 2 3 4 8 

kk, Plafonnement 
II. Exigence de 

demandes de 

du montant des cr6dits 1 
dossiers excessifs pour toutes 
credits 1 

2 3 4 8 

2 3 4 8 

1 

mm. Manque d'information 
I'6tat de la demande 
pour nos produits 

fiable sur 
ext~rieure 

1 2 3 4 8 

nn. Accbs aux 
oo. Cot 6lev6 

pices de rechanges 
des technologies nouvelles 

1 
1 

2 
2 

3 
3 

4 
4 

8 
8 

! 

! 

pp. Manque de qualification technique 
sur le march6 local 

qq. Accbs aux donn6es dont disposent 
certaines institutions de recherche 

1 2 3 4 8 

1 2 3 4 8 I 

rr. Trop de ministbres sont 
la mise en pratique des 
r6glementaires touchant 

impliqu6s dans 
mesures 
le secteur privd 1 2 3 4 8 

ss creation du guichet unique 1 2 3 4 8 
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27. 	 Quelle(s) source(s) d'informations parmi celles ci-dessous 6num6r6es 
utilisez-vous pour vous informer des conditions du march6 pour vos 
produits? 

Note A I'enqu6teur: Encerclez les chiffres correspondant aux 
diff6rentes sources qu'aura mentionn6es I'enqu6t6. 

1. 	 Ministre du com m erce - - 

2. Partenaires 6trangers 	 I 
3. 	 Chambre de commerce I 
4. Patronat 	 I 
5. 	 Journaux sp6cialis6s d'information sur le commerce,
 

autres journaux
 

6. Autre (Sp6cifiez s.v.p.) 	 --
7. Autre (Sp6cifiez s.v.p.) 	 --_-_-_-_
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Section 4: Opportunit s 

28. 	 Si vous disposiez des ressources financi~res et du temps n6cessaires,
 
dans quels genres d'actions (formation, amelioration des aptitudes en
 
management, etc...), parmi celles ci-dessous list6es, auriez-vous
 
probablement investi pour am~liorer la situation actuelle de votre 
entreprise? 

Note A I'enau~teur: a). Lisez A l'enqudt6 chacun des genres d'actions 
probables ci- dessous list6es; 

b). 	 Encerclez le chiffre qui correspond au uement p-, 
p.. _'enqu~ t sur chacun des genres d'actions 
list~s. 

1. Tr~s probable 2. Probable 3. Peu Probable 8. Ne sais pas 

a. 	 Formation du personnel 1 2 3 8 --
b. 	Am6lioration des techniques 

de production 1 2 3 8 __ 

c. 	 Capital physique (am6lioration des
 
capacit6s physiques de 'entreprise) 1 2 3 8
 

d. 	Am6lioration de mes propres
 
aptitudes en management 1 2 3 8
 

e. Marketing 	 1 2 3 8 -
f. 	 Achat de terrains et/ou locaux 1 2 3 8 I 
g. 	 Contr6le de qualitd 1 2 3 8 I 

h.1. 	 Autre (spdcifiez s.v.p.) 1 2 3 8 

h.2. 	 Autre (sp~cifiez s.v.p.) 1 2 3 8 _ 

h.3. 	 Autre (sp6cifiez s.v.p.) 1 2 3 8 _ 

h.4. 	 Autre (sp~cifiez s.v.p.) 1 2 3 8 1 

D\i
 



---------------

17 

29. 	 Si vous disposiez de ressources financibres suffisantes et du temps 
n6cessaires pour investir, quelles seraient les genres d'actions 
(formation, am6lioration des aptitudes en management, etc...), parmi 
celles ci-dessous 6num6r6es, qui pourraient retenir votre attention? 

Note A I'enqu~teur: a). Lisez A 'enqu~td chacun des genres d'actions 
probables ci- dessous list6es; 

b). Encerclez le chiffre qui correspond A lnteret 
Uo .rLIaguW sur chacun des genres d'actions list6s. 

1. - Oui (int~ress6) 2. = NON (pas int6ress6) 8. Ne sais pas 

a. 	 Formation du personnel 1 2 8 I
 
b. 	 Am6lioration des techniques
 

de production 1 2 8 I
 

c. 	 Capital physique (an6lioration des
 
capacit~s physiques de I'entreprise) 1 2 8
 

d. 	 Am61ioration de mes propres
 
aptitudes en management 1 2 8
 

e. Marketing 	 1 2 8
 

f acquisitions d9 vos propres moyens 1 2 8
 
de productions
 

g. 	 Contrle de qualit6 1 2 8
 

h.1. Autre (sp~cifiez s.v.p.) 	 1 2 8 I------I 

h.2. 	 Autre (sp6cifiez s.v.p.) 1 2 8
 

h.3. 	 Autre (sp~cifiez s.v.p.) 1 2 8 " 

h.4. Autre (sp6cifiez s.v.p.) 	 1' 2 8
 



__ 
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30. 	 Pour chacun des types d'actions de production du genre list6 ci-dessous, 
comment ' son degr6 de prof)tabilit, dans le futur imm6diat 
pour inciter les investisseurs nig6rien? Le C,b,1;li} 

Note A I'engu~teur: a). Lisez A l'enqudt6 chacun des types d'actions 
probables ci- dessous list6es; 

b). Encerclez le chiffre qui correspond A I'$ntQret 
pil aoqtW sur chacun des types d'actions list~s. 

1. 	= Excellent 3. = Peu encourageant, voir pauvre 
2. 	= Bon 8. = Ne sais pas 

a. 	 (Re)Vente de produits bruts agricoles 
sur le marchd local 1 2 3 8 . 

b. 	(Re)Vente de produits bruts agricoles 
sur le march6 exterieur 1 2 3 8 I 

c. 	 Transformation de produits bruts agricoles 
pour revente sur le marchd local 1 2 3 8 

d. 	 Transformation de produits bruts agricoles 
pour revente sur le marche exteriour 1 2 3 8 I_--_--_ 

e. Production industrielle pour la vente locale 

f. Production industrielle pour 
sur le march6 ext6rieur 

la vente 
1 

1 

2 

2 

3 

3 

8 

8 

- -

g. Construction 	 1 2 3 8 
h. Tourisme 	 1 2 3 8 I 
i. Commerce 	 1 2 3 8 
j. Activit~s de banque 	 1 2 3 8 ! 

k.1.Autre (Sp6cifiez s.v.p.) 	 1 2 3 8 1 

k.2.Autre (Sp~cifiez s.v.rm.) 	 1 2 3 8 J 

El
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31. 	 Parmi les projets de production agricoles suivants, lequel(s), pensez
vous, offre(nt) les meilleures chances de succs conomique et financier 
pour inciter l'intdret des investisseurs nigeriens? 

Note A I'enu~teur: a). Encerclez les chiffres correspondant aux 
diff~rents types de projets d'investissement 
mentionn~s par I'enqut ; ensuite, 

b). Indiquez par un X celui que I'enqu~t6 aura indiqu6 
comme constituant le meilleure option 
d'investissement parmi tous. 

1. 	Arachide 
2. 	 Fruits et lgurnes 
3. 	 ilevage --
4. 	 Aquiculture 
5. 	Coton 
6. 	Mais 
7. 	Sucre 
8. 	Riz I I 
9. 	Ni6b6 

10. 	 Sorgho I-----
11. 	 Mil 

12. 	 Autre
 
(Sp6citiez s.v.p.)
 

32. 	 Parmi les march~s etrangers suivants le(s)quel(s) considdrez-vous (ou 
auriez-vous consider6, si vous n'exportez pas d6j ) comme 6tant le(s) 
plus profitable(s)? 

Note a renu.U.: Encerclez les chiffres correspondant aux diff~rents 
marches mentionn~s par I'enqudtd. 

1.CEE 	 I 
2. 	 Afrique de rcuest 
3.	 M ag hre b -
4. Afrique Centraie I 

5 .	 L'M o ye n O rient - - 
6. 	Asie I 
7. 	 Etats-Unis 
8. 	 Am6rique Latine I 
9. 	 Autre i
 

(Sp~cifiez s.v.p.)
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Secuon b: Associations 

33. Etes-vous (ou votre entreprise) affilid A une forme quelconque 
d'association(s) priv6e(s) (commerciale ou autres) ? 

1. Oui 2. Non 

SI OUI, voir question 33.A, s.v.p. 

33.A. Inscrivez dans I'espace ci-dessous Isquelles (Chambre de commerce, 
patronnat, par exemple) et comment vous jugez sjn efLf.ir. . A bien 
repr~senter vos int~r~ts. 

Note a !'enau~teur: a). Encerclez, pour chacun des groupes 
(associations) ci- dessous list~s, le chiffre correspondant au iug.. . .nt 
donn6 p I d 2A IanUbt6. sur son degr6 d'efficacit6; 

ensuite 
b). Indiquez par un X ceux auxquels I'enqubt6 ou 

son entreprise est d6jA affili6(e). 

1. Tr~s efficace 2. Mod6r~ment efficace 
3. Pas efficace 8. Ne sais pas 

1. Ciambre de Commerce 1 2 3 8 I 
2. Patronat 1 2 3 8 
3. 1 2 3 8 
4. 1 2 3 8 I 
5. 1 2 3 8 
6. 1 2 3 8 I 
7. 1 2 3 8 
8. 1 2 3 8 - - 
9. 1 2 3 8 -1 
10. 1 2 3 8 1 _I 
11. 1 2 3 8 I ! 
12. 1 2 3 8 _ _ _ 
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34. Quelle importance accordez-vous 4 chacun des iacteurs suivants dans 
votre volont6 A vous affilier A d'autres entit6s privies (commerciales ou autres). 

Note A 1'enqu6teur:Encerclez, pour chacun des facteurs ci- dessous Iist6s, 
chiffre correspondant * d.eLu.W sur leau L..ge,.m..at 
degr6 d'importance qu'iI lui attribue. 

1 	 - Tts important 2 = Quelque peu important 
3. 	 Pas important 8 = Ne sais pas 

1. Possibilitd d'Acc~s au credit 	 1 2 3 8 I
 
2. Assistance technique 	 1 2 3 8 
 __ 1 
3. Programmes de formation du personnel 1 2 3 8 1

4. 	 Contacts opportuns et dialogue accrus
 
avec les pouvoirs publics 1 2 3 8
 

5. 	 Capacit6 A fournir des informations sur
 
la situation et les conditions du march6 1 2 3 8
 

6. 	 Capacit6 A conduire des
 
6tudes de faisabilit6 1 2 3 8
 

7. 	Capacit6 informer sur les mesures
 
rdglementaires du gouvernement 1 2 3 8
 

8. Autre (Sp~cifiez s.v.p.) 	 1 2 3 8
 

MERCI POUR VOTRE APPRECIABLE ASSISTANCE
 


