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PREFACE
 

Le Projet de Dcentralisation: Finance et gestion (DFM) se d6roule sous l'6gide du Bureau de 
developpement 6conomique et institutionnel de la Division de I'AID pour la Recherche et le 
D6veloppement (R&D/EID). C'e3t un projet conqu pour foumir une assistance aux 
gouvernements des pays en d6veloppernent et aux missions de I'USAID sur le terrain, lors de 
la re;herche d'une solution aux problbmes soulev6s par la d6centralisation des services. Le 
theme central du projet est I'analyse des institutions qui ex~cutent les fonctions cl6s que sont 
le financement, la gestion et 'entretien, dars le but de sugg~rer les modes selon lesquels ces 
institutions pourraient am~liorer leurs prestations. 

Le DFM est placd sous la direction de la soci~t6 Associates in Rural Development, Inc. de 
Burlington, Vermont, en collaboration avec le "Maxwell Schoul of Citizenship and Public 
Affairs" do l'Universitd de Syracuse, et avec le 'Workshop in Political Theory and Policy 
Analysis" de I'Universit de rl'ndiana. 

Cette 6tude a 6t6 redigde selon les termes de r~f6rence adress6e au Projet DFM et financ6e 
par I'USAID/Niger. Les travaux sur le terrain et la r6daction du rapport ont At6 effectu6s par 
Robert Hall, sp~cialiste de la 1iscalit6 locale et Richard Darb6ra, 6conomiste. Le soutien sur 
place de I'effort de recherche de I', quipe a 6t6 assur6 par le personn,'l de la mission USAID, 
le personnel du gouvemernent du Niger, et le Bureau Regional de I'USAID AAbidjan. 
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SYNTHESE
 

1. INTRODUCTION 

La Rpublique du Niger a connu des difficultes graves et qui vont croissant, pour faire 
face aux coots de ses operations courantes, ajx coots du service de la dette et Ades 
exigences minimes pour des d~penses d'investissement, depuis un certain nombre d'anndes. 
Le produit national brut par habitant est l'un des plus faibles d'Afrique, Ia croissance du 
produit intdeur brut est restde pratiquement stationnaire ou a ddclin6 dans les secteurs clds, 
et les revenus par habitant ont en fait accus6 une baisse d'environ deux pour cent par an 
depuis 1965. La gestion des ressources publiques fait peser une contrainte s6rieuse sur le 
d6veloppement, la mobilisation des ressources int6reures se traduisant par une pression
fiscale qui, Ahuit pour cent, est l'une des plus faibk,3s d'Afrique. Les revenus du budget 
g~n~ral ont augment6 dramatiquement en suivant le d6veloppement du secteur minier dans 
les annees 70, puis se sont effondr6s au d6but des ann6es 80. "'andis que les coots de 
personnel ont continu6 Aaugmenter durant ces m6mes ann6es, les d~penses en mat6de 
pour le secteur public sont restdes stationnaires depuis 1985. Le deficit budgdtaire a atteint 
son niveau le plus grave depuis 1988. Eien que le gouvernemant du Niger se soit conformd A 
un certain nombre de recommandations en matiere d'ajustement structurel, la degradation do 
la situation dconomique et fiscale semble se poursuivre. 

Une pression toujours plus forte a 6t6 exerc~e sur les unitds administratives locales, 
sur les communaut6s et sur les usagers des services pour qu'ils comblent le manque A 
recevoir croissant des ressources budg6taires centrales. Certains coots, lies A la prestation 
des services, pris en charge autrefois par le gouvememeni central, ont M6 transf6rms vers les 
budgets locaux. La possibilitd d'instituer des redevances d'usagers pour certains services est 
aussi A I'etude, mais 'action dans ce sens est rest~e limit6e Ace Jour. Dans l'intervalle, les 
usagers des services sont souvent confront6s Aune d6gradation de iaqualitd des services, et 
sont obliges de payer une portion toujours croissante du coot de ces services. L'am~iioration 
des capacit6s locales en matibre d'organisation et de financement des services publics est 
une obligation devenue prioritaire pour les autorit~s nationales et pour la communaut6 
intemationale. Ce qui guide la pr6sente 6tude est le souci de r6pondre au besoin d'6valuation 
de la capacit6 administ;ative locale et des moyens financiers locaux, dans le contexte d'une 
prise en charge par les localit6s d'un r6le plus important dans la prestation des services 
publics. 

1.1 Approche 

Des d6tudes de cas d6taill6es ont 6td effectu6es dans les arrondissements de Dogon-
Doutchi (d6partement de Dosso), Dakoro et Agui6 (ddpartement de Maradi), Miniah 
(ddpartement de Zinder) et Tchirozdrine (d6parlement d'Agadez). Des visites d'observation 
sur le slte ont aussi 6td faites aux communes de Doutchi, Matankari et Miriah. Des guides 
thdmatiques ont 6t6 mis au point pour foumir une certaine compatibilit6 dans les mdthodes de 
recherche et la colecte des donn~es. Dans chaque site, il a 6t6 proc6d A des interviews 
avec des fonctionnaires de I'administration locale et du ministbre des Finances, des agents 
des services publics, des membres des milieux d'affaires et des repr6sentants des 
organisations populaires. Les se,%'ces pubiics visds principalement par la collecte des 
donn6es dtaient I'enseignement pnmaire, la sant6, le secteur routier des travaux publics, 
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ragriculture et I'environnement. Des interviews ont t6 6galement poursuivies avec des 
fonctiorinaires ddparten'ientaux de ces services, et avec les autort~s administratives au 
niveau de I'arrondissement. 

2. CONTEXTE INSTITUTIONNEL ET ADMINISTRATIF 

La recherche sur le terrain contribuant au prdsent rapport s'est ddroule durant une 
p6riode historique de I'6volution de la R6publique du Niger. La mission de I'6quipe avait A 
peine durm deux semaines que le gouvemement s'est trouv6 dissous par d6cision de la 
Conference Nationale, que les institutions nationales ddlib6rantes ont t6 suspendues, qu'on a 
assistd A I'6mergence d'une profusion de partis politiques, avec des incidences 6videntes su 
tous les niveaux de la societd, et qu'on a vu la base constitutionnelle de I'Etat nig6rien 
litteralement remise en cause. 

Parmi les facteurs que les autorit~s nationales et ies sp6cialistes internationaux se 
sont entendus pour identifier comme responsables des difficult6s dconomiques actuelles du 
Niger, figure Ia predominance de syst~mes institutionnels qui d~couragent les initiatives 
locales, assignent des limites a I'autort6 de prise de decision effectivement exerc6e par les 
services techniques et les organes d6lib ratifs locaux, tout en maintenant un systbme de 
clientele politique qui recompense une loyaut6 et une ob6issance personnelles, plut( t que 
I'accomplissement efficace de fonctions mises au service du ddveloppement 6conomique et 
social. Depuis son acces A l'ind6pendance en 1960, le Niger a W gouvemd par trois 
regimes: une r6publique Asyst~me pr6sidentiel avec Hamani Diori (1960-1974), le r6gime 
militaire de Seyrii Kountch6 (1974-1987), et le gouvememernt actuel dingd par Ali Sacbou 
(1987- ). Ces regimes, bien que pr~sentant des diff6rences en ce qui conceme le style de 
leadership, ont tous trois cherche A consolider leur autorit6 au moyen de la personnification 
du pouvoir, du maintien des rapports entre "patrons" et "clients", et de la mise en place d'une 
base locale, source de Ilgitimation, et de mobilisation, placde sous un strict contr6le 6manant 
du centre. 

La pdriode de Kountch6 est celle qui a le plus marqu6 I'histoire et lavenir de la vie 
sociale et politique nigrienne. Kountch6 a cherche A creer une base apolitique de 
rnobilisation de masse, en s'appuyant sur r'6tablissement d'une organisation nationale de 
jeunesse reproduisant I';nstitution traditionnelle des classes d'Age dans la soci~td haoussa. Le 
Samariya - tel 6tait le nom de l'organisation - existait principalement au niveau du village et 
servait de source de main d'oeuvre et d'dnergie pour la mise en oeuvre des programmes 
gouvemementaux tels que le reboisement et la production agricole hots-saison. Le Samariya, 
et les producteurs paysans, organis6s en coopdratives de village, formaient les fondements 
populaires sur lesquels Kountch6 espdrait ddifier une nouvelle "socit6 de d6veloppement". 
Les trois piliers de la Soci6td de D0veloppement - les jeunes, les exploitants agricoles et les 
organisations socio-professionnelles - dtaient organis~s par I'Etat sur le modble de structures 
corporatives qui bloquaient toute autonomie organisationnelle de la part des participants, tout 
en foumissant aux 6lites nationales et locales des structures d'apparence d6mocratique qui 
pouvaient aisement ,tre dominoes. La forme organisationnelle ainsi cr~de a d6crite1t6 

comme un "corporatisme n6otraditionnel". 

La Socidtd de Ddveloppement s'est vue dot6e de sa forme concrete et d'une "voix" 
dans les affaires d'intdrdt local, regional et national, au moyen de la crdation d'un syst~me A 

vi 



cinq niveaux de conseils de d6veloppement. Les conseils de developpement ont peu 
d'autoritd de fait, et ils ont Wt6 utilis6s par les r6gimes de Kountch6 et de Saibou comme des 
moyens de communiquer les informations politiques et les directives sur les politiques suivies 
par le gouvemement central, de renforcer les efforts pour amdliorer le recouvrement des 
imp6ts et pour mobiliser des ressources humaines, ainsi que de faire ratifier les d6cisions 
politiques prises par les responsables du gouvemement. Le systeme des conseils de 
developpement foumit une faqade d6mocratique pour la prise de d6cision, tout en dotant les 
autorites centraks d'un accbs direct aux elites et aux populations locales. 

La mort de Seyni Kountch6, le 10 novembre 1987, a marque la fin d'un regime 
caractdrisd par un autoritarisme austere centr6 autour d'une personnalit6. Vue 
retrospectivement, la mort de Kountchd dtait un signe avant-coureur de l'ouverture de ia vie 
politique nig6rienne, du rel~chement de la domination militaire, et de la montee dramatique 
des r6clamations exigeant le respect de la ldgalitd et la participation democratique A Ia prise 
de decision, tant au sein de I'appareil politique de 'Etat que dans la societ6 civile. 

2.1 Structure administrative 

La Rdpublique du Niger est un Etat unitaire, dont la bureaucratie fortement centralisde 
est chargde de I'organisation et de la prestation de pratiquement tous les services publics 
dans tout le pays. La politique fondamentale et I'autoritd administrative restent entre les mains 
des hauts fonctionnaires nationaux, tandis que la prestation des services locaux est geree par 
les agents des branches deconcentr6es des services centraux. Tandis que les personnel des 
services locaux se trouve plac6 sous I'autorit6 de I'administrateur territorial (d6parternent et 
arrondissement) Aqui le pouvoir executif a e6 ddl6gu6 par le gouvemement, le pouvoir de 
decision sur la plus grande partie du domaine budgdtaire et politique reside dans la hi6rarchie 
verticale de chaque ministare. En depit de r6clamations pour une plus grande regionalisation 
de I'autorite budgetaire et de planification, le syst~me administratif nig6rien reste tres 
centralisd, les decisions 6tant prises par les hauts fonctionnaires du gouvemement ou leurs 
supkrieurs et ne comportant que peu ou pas de consultations avec le personnel sur le terrain 
et meme le personnel technique central. 

La hidrarchie administrative est formde du village, du canton, de la commune, de 
I'arrondissement, du d6partement et de la nation, le d6partement lormant une unit6 
d~concentree de I'autorite centrale, tandis que la commune et I'arrondissement b6n6ficient 
d'un plus haut degr6 d'autonomie financi~re et administrative. Le village et le canton sont des 
circonscriptions traditionnelles, d6pendant administrativement de chefs traditionnels assist6s 
d'un conseil. IIy a actuellernent sept departements, la communaut6 urbaine de Niamey, 35 
arrondissements, 21 communes qui comprennent huit grandes vi'les, 28 postes administratifs, 
environ 200 cantons, et groupements nomades, et environ 10.000 villages et unit6s nomades. 

On ne se r6f re pas, dans ce rapport, aux arrondissements et communes sous le 
terme de "gouvemements locaux" pour la simple raison qu'ils n'ont ni I'autonomie 
opdrationnelle, ni la reconnaissance juridique d'une souverainet6 limitde. Nous avons utilisd le 
terme "unit6 locale d6centralisde" pour parler des communes et des arrondissements en tant 
que groupe. 
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3. FINANCES PUBLIQUES LOCALES 

Le recouvrement des revenus appartient au ministbre des Finances, mais est 
I'attribution de deux divisions distinctes, le Tr~sor et le Service de comptabilit6 Publique. La 
responsvbilit du recouvrement des taxes, redevances et imp6ts locaux a 6t6 confi6e au 
Ministere de l'int~deur. La distinction entre un imp6t national dont le produit "appartient" au 
budget national, bien qu'on puisse en ceder tout ou partie aux budgets locaux, et des taxes 
locales qui s'incorporent compltement dans le budget de la localit6 en question, est une 
distinction importante lorsqu'on cherche Ad6terminer le degrd d'autonomie des unit6s locales 
d~centralisdes, et Ad6signer les acteurs d6terminant I'assiette de l'imposition et assurant le 
recouvrement. A I'heure actuelle, les services nationaux des Imp6ts et du Tr~sor ont des 
bureaux au niveau dtepartemental, qui constituent le Centre des Imp6ts d6partemental et la 
Paieie d~partementale. Cette demire est une branche du Tr6sor national et est chargde de 
payer les employes de I'Etat, comme son nom l'indique, et de recouvrer les imp~ts nationaux 
sur e tordtoire du d6partement. Ni le Trdsor, nile Centre des Imp~ts n'a d'agents au-dessous 
du niveau d6partemental. En fait, A l'heure actuelle, tous les d6partements ne possedent pas 
de bureaux des Imp6ts et du Tr6sor. Le recouvrement des imp6ts et le paiement des factures 
et des salaires des employds sont effectu6s au riveau de I'arrondissement, par I'agent 
special, un agent qui est attach6 A I'arrondissement mais placd hi6rarchiquement dans le 
cadre du Service do Comptabilit6 Publique. Le comptable d'arrondissement n'est pas soumis 
Ala supervision du tr6sorier-payeur departemental. L'existence de deux lignes hi6rarchiques 
s6par6es, l'une allant du tr6sone;-payeur d~partemental au Trdsor national et I'autre du 
comptable d'arrondissement au Service de la Comptabilit6 Publique, constitue Un srieux 
probleme qui entraine un mauvais contr6le du processus de recouvrement des irmp6ts, une 
circulation de l'information d6fectueuse et un manque de supervision efficace, ainsi que de 
bonne formation et orientation deS comptables d'arrondissement. 

Les capacit~s des services fiscaux et du Tr~sor au niveau du departement sont 
insuffisantes pour assurer un bon processus en mati6re d'6tablissement du montant de 
l'imposition et du recouvrement de celle-ci. Le nombre des agents qualifi6s de niveau moyen 
et suprieur est si limite qu'il restreint la capacit6 de ces deux services de s 6tendre a des 
centres de population autres que le chef-lieu du d6partement od ils sont situ6s. Les 
responsabilit~s de recouvrement et de mise en application des mesures coercitives de la 
paierie d6partementale ne vont gubre au delA d'un requ des paiements faits au bureau m~me. 
Les entreprises du secteur forrnel sont celles qui ont le plus de chances de payer leurs imp6ts 
et elles sont donc plus lourdement frapp6es par le fardeau du systbme fiscal que celles du 
secteur informel, d'une maniere qui d6passe de beaucoup la question d'dquit6 en ce qui 
conceme les taux et les pratiques d'dtablissement de :'assiette. Aucune des trois paiedes 
d~partementales visit6es par notre mission n'ont de capacitoi en mati~re de mesures 
coercitives et de poursuites. Les in6quit6s qui marquent le syst~me fiscal nig6den sont 
exacerb~es par des diff6rences concemant le fardeau fiscal effectif, en raison de la selectivitd 
du non-paiement. 

Les arrondissements sont charg6s de I'6tablissement de I'assiette et des rbles et du 
recouvrement pour tous les imp6ts, taxes et redevances de caractbre uniquement local. IIest 
aussi prdvu que les agents de I'arrondissement aideront les agents fiscaux d6partementaux A 
identifier les contribuables assujettis aux imputs nationaux, sp~cialement A la patente et &[a 
contribution fonciere Ni les agents employds par I'arrondissement, nile comptable public local 
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ne sont qualifi.s pour tablir Passiette des imp6ts et appliquer les taux d'imposition. En depit 
de leur manque de formation syst~matique et d'autorite dans ce domaine, on leur demande 
souvent de remplir cette fonction, en I'absence d'un agent du fisc officiel. Le comptable public 
local remplit essentiellement une fonction de "caissier", en recevant les paiements au titre des 
imp6ts nationaux et locaux. Pour renforcer le recouvrement des imp~ts et des redevances, les 
arrondissements emploient des percepteurs locaux, qui reqoivent un pourcentage des revenus 
recoUvres (en g~ndral 10%) comme r6mun6ration. 

4. MOBILISATION DES REVENUS 

I faut insister sur le fait que l'on mobilise au niveau local d'autres ressources que les 
ressources fiscales, et qui n'ntrent pas directement dans les budgets locaux ou nationaux. 
Certaines de ces ressources sont financibres, telles que les redevances pour les services 
publics, tandis que d'autres ont un caract6re non p6cuniaire. Un exemple de ces demibres est 
constitu6 par l'investissement humain fourni par les contribuables pour la construction et 
'entretien d'ouvrages et installations publics, dont le r6seau routier, les dispensaires et les 
6coles. En d6pit de l'importance de ces formes extra fiscales de mobilisation des ressources, 
les populations locales, les usagers des services et les associations populaires ont une voix 
tr~s fa!ble ou nulle lorsqu'il s'aoit d'influencer les decisions liees a l'organisation et au 
financement des services pubi;cs, aux systemes de taxes et redevances, ou aux priorites 
budg~taires. 

4.1 Tendances dans le domaine des revenus 

Les donn6es concemant les revenus et les d6penses ont dtd rassembldes pour les 
huit unites locales d~centralisdes observ~es. (Voir Annexe 4). On s'est efforc6 d'obtenir une 
collecte des donn~es pour la p~rode 1986-90, pour les arrondissements et la p6riode 1989
90 pour les communes crd6es en 1988. Selon une 6tude r6cente, les revenus budg6taires 
combines de toutes les unites locales d6centralis6es du Niger s'6l6vent Aseulement 4% du 
budget national. IIy a, toutefois, une diff6rence marqude dans la structure des recettes, entre 
les circonscriptions urbaines et rurales, les premiers tirant une plus forte proportion de leurs 
recattes fiscales totales des imp6ts sur les activit~s commerciales, tandis que les 
arrondissements dependent fortement des recettes de la taxe d'arrondissement, qui est un 
imp6t de capitation fixe. 

En opposition aux tendances du budget gen6ral national, au cours des ann6es 
r~centes les revenus budg6taires locaux ont augment6 en g6ndral, entre 1986 et 1990. La 
plus grande partie de cette augmentation vient d'une recette plus dlevde provenant de la taxe 
d'arrondissement, ce qui est dO principalement A la croissance d~mographique, mais aussi & 
l'insistance plac6e sur cette base de revenus par les administrateurs terntoiaux. Les recettes 
de la patente, d'autre part, sont soit rest6es stables ou ont d6clind durant la m~me p6riode, 
ce qui refl~te les difficultds dprouv~es par I'dconomie nationale. Les recettes de la taxe 
d'arro--dissement couvrent une gamme qui va de 59% des recettes du budget gen6ral pour 
Tchirozdrine, oOJ la plus grande partie de [a population est nomade et oii les taux de 
recouvrement sont faibles, A82% des recettes pour Mirriah, zone agricole relativement 
prospbre oiJ les taux de recouvrement pour cette taxe sont proches de 100%. Par contraste, 
les recettes cormbindes de la patente et de la licence s'stalent sur un eventail qui va d'un peu 
moins de 6% A un peu plus de 9% des recettes totales du budget g6neral. Durant la p~node 
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6tudi6e, les recettes de ces deux imp6ts sur les activites commerciales ont decline ou sont 
rest6es stationnaires. Les recettes de la contribution fonciere dtaient pratiquement nuiles, la 
moyenne dlevde (Aguid) etant moins de un demi pour cent des revenus generaux. 

Les recettes provenant de la taxe sur les march6s et de la taxe sur les marchands 
ambulants accusaient des r~sultats varies, avec des differences parfois sensibles d'un 
arrondissement A i'autre, et d'une annee A l'autre. Les recettes dans cette categorie ont 
pratiquement double par rapport A 1988-89 AAguid, sont restdes relativement stables durant 
toute la periode A Dakoro, et ont subi une chute abrupte ADogon-Doutchi et AMirriah, apres 
la disparition des marches centraux due A la cr6ation de communes dans ces circonscriptions. 
Les recettes des march6s n'accusaient en moyenne que 6% des revenus totaux du budget 
general dans ces deux demiers arrondissements, et allaient de 10 A 13% dans les autres 
arrondissements. De la m~me maniere, les recettes venant de la taxe sur les transports 
publics etaient lgbrement plus imporiar,!s dans les arrondissements qui n'avaient pas de 
communes. Les taxes sur les entreprises accusaient plus d'importanco pour les communes de 
Miah et de Dogon-Doutchi, en depit du fait que les taux de recouvrement 6taient tres faibles 
(52% AMirriah et 56% ADogon-Doutchi). Les fonctionnaires Iccaux estimaient qu'il 6tait 
possible d'apporter des ameliorations substantielles, en augmentant Ala fois les montarns 
d'imposition et les taux de recouvrement. Dans chaque commune, les fonctionnaires 
administratifs et des finances locales ont reconnu qu'ils avaient Wte entraves dans l'exercice 
de leurs fonctions concemant la mobilisation des revenus et le recouvrement des imp6ts, par 
des interventions des fonctionnaires de Niamey qui protdgeaient certains contribuables. 

4.2 Suj6tions pesant sur la mobilisation des revenus 

La contrainte ia plus evidente reside dans l'effectif disponible, le niveau de capacitd 
technique, et le niveau de formation du personnel affect6 aux niveaux du departement et de 
I'arrondissement. Une seconde limitation 6vidente vient du manque de ressources suffisantes 
pour assurer les transports permettant de couvrir le territoire dont chaque juridiction est 
responsable. IIexiste aussi d'autres obstacles plus fondamentaux. 

Absence d'information: C'est peut-6tre ce qui constitue I'obstacle majeur au 
fonctionnement effectif du systeme existant; il s'agit du manque d'une information fQumie en 
temps voulu, comprehensive et comprehensible, qui porterait sur la nature des imp6ts, leur 
usage ou leur destination, la definition de qui y est assujetti, les niveaux des imp6ts et les 
taux fiscaux, les procedures regissant i'ttah.!ssement de I'assiette et le recouvrement, ainsi 
que les methodes garantissant la mise er applicatiun. Ce manque d'inforrnation affecte Ala 
fois 'a performance des agents de I'Etat, et 'acceptation par les contribuables des montants 
de l'imposition. Les agents locaux du fisc, des finances et de I'administration sont dans 
l'incertitude vis-&-vis des lois, des r6glements, et des procedures recommand6es pour asseoir 
l'irr,p6t et en fEtire le recouvrement, tandis que la population locale n'est souvent p~s au 
courant du montant, du but ou de l'utilisation effective de 'argent produit par les imp6ts et 
redevances. 

IIfaudrait entreprendre une rdvision syst6matique des codes fiscaux, des procedures 
et de la reglementation du fisc, en insistant sur la clarte et la simplification. IIfaut aussi mettre 
Ala disposition des contdbuables et de la population en g6ndral toute information pertinente 
sur les imp6ts dans une forme qui soit modeme et comprehensible. IIest fortement 
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recommand6 de mettre au point des manuels sur la fiscalit6, de les publier et de les diffuser 
largement dans les principales langues nationales, le haoussa et le zarma. 

Insuffisance de performance: Ce d6ficit, i au d6ficit de l'information sur le systbme 
fiscal conceme une insuffisance grave dans le niveau de la performance des agents, m~me si 
l'on tient compte du manque de matdriel et de ressources humaines. En bref, les 
fonctionnaires locaux du fisc et les agents du Tr6sor et des Finances reconnaissent qu'un 
grand nombre des imp6ts dtaient peu appropris en face des r~alit6s Ir.'cales, et impossibles A 
appliquer de la manire dont ils sont formul6s; ils admettent que le poids des taxes sur de 
nombreuses entrepnses et surtout sur celles du secteur modeme 6tait insupportable et qu'il 
risquait de menacer la viabilit6 de nombreuses entreprises si on les appliquait strictement 
selon les textes; ils mentionnent que les amendements au code fiscal dtaient annorc6s sans 
qu'il y ait eu de consultations avec les fonctionnaires des services techniques ou le personnel 
sur le terrain. Les agents du fisc et du Tr6sor 6taient expos6s Ala d6moralisation, Acause 
des interferences politiques qui entravaient i'application des codes fiscaux, Acause du 
manque d'un systbme d'incitation reconnaissant la performance, et parce qu'ils se sentaient 
impuissants vis-A-vis des importantes d6cisions de politique qui dtaient prises sans eux. 

Manque de confiance: IIsemble y avoir un d~tachement populaire croissant vis-a-vis 
de I'assujettissement A l'imp6t. Ce sentiment est li A la perception populaire d'une in6quit6 et 
d'un arbitraire qui se rencontrent partout dans le systbrne actuel. Les entrepreneurs du 
secteur formel ont fait remarquer que les proc6dures administratives confuses et d~voreuse 
de temps avaient un effet dissuasif sur les investissements, et repr6sentaient un facteur de 
coit significatif pour la conduite des affaires au Niger. Les n6gociants plus "traditionnels" et 
les entrepreneurs ont d~clar6 que, sirnplament, ils ne comprenaient pas tous les imp6ts qu'on 
leur demandait de payer. L'argument qu'il faut souiigner avec force, ici, est que les 
contnbuables ne comprennent pas le systbme fiscal, ils ne savent pas pourquoi ils doiveni 
payer certains imp6ts, ils ne voient aucun rapport entre payer des imp6(s et recevoir des 
services, et ils sont conscients que la fraude fiscale, les "protections" et la n6gociation sont 
des pratiques r~pandues. L'incapacitd d'6tablir une liaison entre les imp6ts et les services est 
un problme pr6occL'pant, spcialement en ce qui conceme les taxes locales. 

Lacunes du d~veloppement: Les experts intemationaux du d~veloppement et les 
sp~cialistes nigeriens s'accordent Adire que 1'6conomie du pays est en proie Aun processus 
de "dMformalisation", c'est--dire que I'activit6 6conomique croit plus rapidement dans le 
secteur informel que dans le secteur formel, et qu'un certain volume d'activitd s'est d6placd 
en iait du secteur formel vers le secteur informel. IIest estim6 que le secteur informel 
contribue pros de 80% de la valeur ajout~e dans le secteur commercial, 55% de la valeur 
ajoutee oans le secteur des transports, et presque 90% de la valeur ajout6e pour les autres 
services. Le secteur informel dchappe dans une large mesure Ala fiscalit6, et par consequent 
repr~sente un danger vis-A-vis du revenu de I'Etat. L'inadaptabilit6 de la I6gislation fiscale, les 
faiblesses administratives, la concentration exagdr6e du service fiscal sur le secteur formel 
plus facile A taxer, et I'hostilit6 , I'dgard des efforts de rdforme fiscale manifest6e par les 
int~r~ts du secteur informel (soutenue par les attitudes du gouvemement), tels sont les 
facteurs identifies comme contribuant au fait que le secteur informel 6chappe en grande partie 

lla fiscalitd. 
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La fuite des entreprises quittant le secteur formel a un certain nombre de 
consequences tant pour le present que pour 'avenir de '6conomie du Niger. Outre la perte de 
revenus pour I'Etat et les localit~s, l'investissement 6tranger dans le secteur priv6 se heurte 
un facteur de dissuasion important, en raison de la concurrence du secteur informel dont les 
exploitants ne sont pas confrontes aux m~mes coats, ni aux m~mes restrictions que les firmes 
du secteur formel. Les entreprises du secteur informel ont Mt capables d'augmenter leurs 
parts de marchd aux depens de celles du secteur formel, sp6cialement dans ies domaines du 
commerce, des mat6daux de ccnstruction et de la construction. Les employds aussi sont 
d6savantag~s par les pratiques de gestion de main d'oeuvre dans le secteur informel, avec 
des salaires en dessous du secteur formel et l'absence d'avantages sociaux tels que horaires 
hebdomadaires fixes, vacances et couverture sant6. 

Etant donn6 qu'une grande partie de la croissance de I'avenir imm~diat se passera 
probablement dans le secteur informel, il est important de prendre des mesures pour creer un 
environnement fiscal et 6conomique capable de stimuler la croissance dconomique tout en 
encourageant les entreprises .a modemiser. La position concurrentielle A long terme des 
entreprises nig6riennes dans le domaine r6gional et international bneficiera au plus haut 
degrd d'urie modemisation dans le contexte d'un environnement constructif et charge de 
possibilites. 

Rdvolte des contribuables: Durant cett6 annde d'agitation politique et de sdrieuse 
remise en cause, il s'est produit un certain type de r~volte des contribuables, et les autorit6s 
travers tout le pays rendent compte de difficult6s en matibre de recouvrement des imp6ts et 
redevances, de menaces, d'hostilit6 et d'une certaine mesure de violence contre les 
percepteurs, 'es agents du fisc et des douanes, et les administrateurs. La reforme fiscale a 
occup6 une place pr6dominante dans un certain nombre des pr6sentations faites Ala 
Conference Nationale. Au niveau local, on se pr6occupe de ce que les citoyens sont 
entrain~s Acroire que les changements politiques A I'6tude conduiront A I'abolition des imp6ts, 
ou du moins Aune reduction dramatique des taux fiscaux. 

Si une r6volte des contribuables se gdn6ralisant pose un probleme prdoccupant pour 
un Etat qui est d6jA dans une impasse financi~re, el!e signifie 6galement que le programme 
politique doit accorder plus d'importance A la revision et la reforme de la fiscalitd locale et 
nationale dont le pays a tant besoin. La rdforme fiscale doit 6tre un 6l6ment cl de tout 
programme de redressement dconomique 6ventuel, aussi bien que I'axe de toute 
restructuration des rapports et de I'autoritd au sein du gouvemement, accomplie A la suite de 
futures initiatives de d6centralisation. Les institutions internationales de finance et de 
developpement peuvent et doivent encourager ce processus en fournissant en temps voulu 
une assistance technique et financiere. 

5. DEPENSES LOCALES 

Le schdma selon !equel les d6penses du budget gdndral sont allou6es est semjiable 
pour les arrondissements et les communes. Environ les trois quarts de toutes les ddpenses 
de non-investissement sont affect6es aux frais g6n6raux d'administration: personnel, 
foumitures de bureau, transports, entretien des bAtiments publics, ainsi que les indemnitds de 
deplacement et les foumitures requises pour les r6unions du conseil sous-rdgional de 
developpement (CSRD). Parmi ces coots, le personnel figure au premier plan, avec une 
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gamme de pourcentages du budget g6noral allant de 30% ATchirozdrne A56% dans la 
commune rurale de Matankari. La plupart des autres unitds paient des frais de personnel 
allant de 35 A45% des d6pensas du budget g~n6ral (y compris la rdn.undration des 
percepteurs de redevances et des chefs de village et de canton.) 

L'administration g~n~rale (Titre I, Section 2)domine clairement les d6penses, suivie 
des transferts vers les institutions et organisations d'Etat, Asavoir le d~partement, la Socidtd 
de Ddveloppement et des groupes tels que le Samariya, I'AFN, et I'Association isiainique II 
est typique pour les arrondissements de ddpenser moins de 10% des d6penses de budget 
gdn~ral pcur des services locaux qui d6pendent uniquement du budget de I'unit, locale 
ddcentralis~e (Titre I, Section 3), tels que 1'entretion de l'infrastructure economique dont les 
puits, les routes, les marchds publics, les gares, et les abattoirs ainsi que d'autres services 
tels que les activit6s de jeunesse, les manifestations culturelles, I'assainissement, 'hygi~ne 
publique, la utte contre les incendies, I'd,laira,. public et les pompes fun~bres. Les 
arrondissements de Tchiroz6rine, Dc-,ni-Doutchi et Dakoro ont d6pensd des sonmes pour 
les puits, tandis que tous les arrondissements ont mis I'accent sur les sports et les activites 
culturelles. 

Les ddpenses pour le soutien d'activitds didgdes et financdes Apartir du 
gouvemement central, pinncipalement 'enseignement et la santd, ont varie entre 2,3% AAguid 
et 8% des d~penses du budget gdndrai AMirmah. La d6pense de soutien Aces services 
centraux est notamment plus faible dans les communes 6tudides. Tandis que les ddpenses 
de Doutchi et Mirriah se montent A 15 A20% des d~penses du budget g6ndral pour les 
services locaux, ces communes n'ont dpens6 que de 1 A2% respectivement pour les 
services centraux. IIest int6ressant de voir ce que ceci implique, 6iant donnd que les centres 
urbains accommodent aussi les plus grandes densit6s d'infrastructures de services, 
spdcialement les dcoles et les centres sanitaires. En gros, 50% de la d6pense des services 
locaux dans les communes de Doutchi et de Mirriah ont t6 affectes &I'eclairage public. 

Les transferts vers les institutions d'Etat et les organis-ations sous I'dgide de I'Etat 
consomment une grande partie des ressources disponibles. Les arrondissements en 
particulier sont lourdement frapp6s, les transferts allant de 14% des d6penses gendrales A 
Tchirozdrine a 19% dans I'arrondissoment de Mirriah. Les trois communes 6tudi6es ont 
transfer6 entre quatre et sept pour cent des d6penses du budget g6n6ral vers les institutions 
d'Etat. Le remboursement de la dette constituait une partie essentielle, mais non dcrasante 
des d6penses du budget total gdndral et d'investissement. Dans les arrondissements, les 
remboursements de dettes alaient de 3% A 11% des d~penses budgdtaires totales (pour 
respectivement Mirriah et Tchirozrine). Dans les communes, le remboursement de la dette 
dtait pratiquement nul, en ddpit des fortes dettes vis-&-vis de la CPCT. La proportion des 
ddpenses allant vers I'amortissement de la dette pour ces trois communes dtait de zero, ces 
trois communes n'ayant den payd depuis 1988. 

Les arrondissements sont capables, au Niger, de mettre parfois de c6t6 des sommes 
importantes pour les investissements locaux. Dans les arrondissements dtudifs, les d6penses 
d'investissement direct s'etalaient entre 11% des d6penses budg6taires totales A Tchiroz6rine, 
et 38% AAgui6, en passant par 34% t Dogon-Doutchi. Les arrondissements de Dakoro et 
Mirriah ont tous deux ddpens6 42% des d6penses budg6taires totales pour les 
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es communes de Doutchi, Matankari etinvestissements directs. Ces m~mes d~penses, danc 

Mirriah dtaient respectivement de 25%, 30% et 10%. 

6. CAPACITES ET PRATIQUES EN MATIEkRE DE GESTION FINANCIERE 

Les facteurs identifies comme obstacles critiques A un 6tablissement de budget 
efficace et aux bonnes op6rations du systbme des d6penses sont les effecti-13 limitds de 
personnel qualifi, le manque d'un processus efficace d'examen et de supervision par des 
organes dlus, et la vulndrabilit6 confdrd au comptable d'arrondissement du fait m~me de 
l'organisation. 

Les administrateurs professionnels dans le personnel d'arrondissement sont en 
nombre reduit et de qualifications insuffisantes. Le personnel de base ne comprend que 
quatre agents: le sous-pr6fet. son adjoint, le secr taire d'an'ondissement et I'agent special. Ce 
demier est un agent du Ministere des Finances, Division de la Comptabilitd Publique, et est 
charg6 du recouvrement des imp6ts nationaux, ainsi que de la recette des taxes locales, et 
aussi du paiement des d~penses autorisites. Outre ce personnel de base, la plupart des 
bureaux d'arrondissement comprennent un agent de l'Etat-civil, charg6 des registres d'dtat
civil tels que naissances, d~cbs et cartes d'identit6, et un agent du recensement qui est 
charge de tenir Ajour les r6les qui servent de base aux r6les fiscaux pour la taxe de 
capitation d'arrondissement, au niveau du village et du quartier. 

Le manque de formation dans les 6tudes classiques d'administration constitue un 
handicap sdrieux pour certains administrateurs locaux, lorsqu'il s'agit de suivre les 
proc6dures, d'appliquer les normes et principes budg6taires et d'assurer un bon emploi des 
ressources publiques. A ce manque d'information sp6cifique vient s'ajouter I'absence 
pratiquement totale de manuels sur les procedures administratives standard, de compilations 
mises Ajour des r~glementations administratives et financibres, des textes juridiques et des 
textes de loi. 

Les administrateurs territoriaux du Niger sont charges d'une multiplicitd de taches. Le 
sous-prdfet est responsable du bon fonctionnement des services de I'arrondissement, de la 
coordination et de la supervision des services publics d6concentrds dans sa circonscription, 
de la communication aux populations lo-.ales, et aux agents du service, des objectifs 
politiques et des pratiques politiques des autorit~s gouvemementales et centrales, ainsi que 
de la transmission des priorit~s locales et des intdr~ts locaux vers les niveaux suprieurs de 
la hi~rarchie. IIa aussi d'importantes fonctions pour le rbglemeni et la mediation des conflits 
locaux. 

IIa W suggdrd que le poste d'adjoint au sous-prffet devrait 6tre converti en celui de 
secrdtaire g6ndra, et devrait se voir confier la responsabilit6 compl-Me des operations de 
I'arrondissement et de [a gestion des services publics fonctionnant Ace niveau. Cette 
proposition vient rejoindre I'analyse du pr6sent rapport, qui indique un manque de d6finition 
precise des fonctions de I'adjoint au sous-pr~fet, souligne que ce poste est en g~ndral mal 
utilis6 et que la charge des responsabilit~s qui pbsent sur le sous-pr~fet est peu r6aliste. 

Un problbme critique qui doit 6tre r6solu avant d'accorder plus de responsabilit~s et de 
ressources aux arrondissements est le statut du comptable public local. Le comptable 
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aarrondissement est place sous I'autorit6 trbs reelle du sous-prefet, ce qui compromet le 
principe de s6paration de I'autorsation des depenses et de 'autorit6 pour le r~glement de 
celles-ci, dtabli comme principal contrele sur le d6toumement possible des fonds publics par
les fonctionnaires. La possibilit6 -confirm~e par certains cas- de complicit6 dans I'emploi des 
fonds requiprt I'dtablissement d'un statut s6pard et protege pour I'agent charge de debourser 
m,,itdriellement ces fonds locaux. I est fortement recommand6 que le systeme regional du 
Tresor soit rehauss6 et que le poste d'agent special soit promu Acelui de percepteur, place 
directement sous la direction du tresorier departemental. 

7. POTENTIEL DE SOUTIEN LOCAL POUR LES SERVICES PUBLICS 

Le rale actuel des unit6s locales d6centralisees dans l'organisation et le financement 
des services publics au niveau local est trbs limit6. On considre la plupart des services 
publics comme des responsabilites de i'Etat, et I'arrondissement en tant que tel n'a pas de 
voix dans la d6termination de la nature du service et de ses conditions d'acces, ni de moyen 
d'influence a cet 6gard. Les usagers des services et les unites locales decentralis6es ont subi 
un fardeau financier toujours accru pour assurer le fonctionnement de ces services. Le 
transfert des charges financibres du gouvemement central vers les usagers et les localites se 
traduit par des ressources d'investissement dej& rares qui sont r-orientee:.- vers I'affectation 
aux cots de fonctionnement. Outre le fardeau financier, le veritable probleme vient de 
I'absence d'un transfert d'autorite correspondant sur le caractbre du service, et d'un transfert 
de I'autorit6 fiscale et des ressources requises pour faire face Aces responsabilit6s. Cette 
situation compromet la viabilit6 et m~me la I6gitimitd des entit6s d6cantralisds. 

Dans le secteur de la sant6, la combinaison d'une demande fortement ressentie et de 
contraintes budgdtaires nationales, a conduit les fonctionnaires de la sant6 de niveau national 
et les administrateurs locaux A rechercher des options pour ameliorer I'acces Aet la qualit6 
des services de soins de sante primaires au niveau local. Ceci a conduit Aexperimenter avec 
des redevances d'usagers re;ues des patients au moment du traitement et avec l'imposition 
d'une "taxe de sante" A tous les contribuables, taxe recouvree en m~me temps que la taxe 
d'arrondissement. Les usagers des services paient, et paient bien, pour les soins de sante, et 
pourtant ils ne participent en aucune maniere &la gestion des services de soins de sante 
locaux. L'experience poursuivie dans I'arrondissement de Mimah avec la taxe de sante 
montre que certaines unites administratives locales peuvent foumir un soutien financier 
substantiel aux services de sant6 operant sur leur territoire. Cette experience rr--rait 6tre 
entreprise par d'autres unit6s locales d6centralis6es, aprbs un d6bat approfoni "vec la 
population, et des dispositions precises assurant la bonne gestion des recettes -.la taxe de 
sante. 

La contrainte principale qui s'oppose A l'emploi de mesures de recouvrement des 
co'jts, y compris les redevances d'usager vient du manque d'experience. Ni les 
3dministrateurs des services, ni les usagers des services ne sont au courant des options, des 
objectifs et des dangers des mecanismes de recouvrement local des coOts. Bien qu'il n'at pas
61: fait d'etude systdmatique sur le conentement et sur la capacit6 des populations en face 
des redevances d'usagers, les resultats d'interviews avec les usagers des services au cours 
de cette mission suggerent que les gens ne s'opposent pas automatiquement aux redevances 
d'usagers, tant que les montants restent accessibles A leurs moyens financiers. Les el6ments 
critiques du soutien populaire semblent Ctre l'information et la transparence. Avant de mettre 
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en oeuvre un effort quelconque de recouvrement des coots, ilfaudrait organiser une 
campagne d'information intensive. Les communautds locales et les groupes d'usagers des 
services devraient 6tre encourages Ad~battre de leurs prortes en matiere de soins de sant6, 
des variantes dans les prestations de services, ainsi que du financement et du r6le qu'ils 
souhaitent jouer dans la gestion du systbme de soins de sante local. La participation continue 
des membres de la communaut6 locale est l'une des principales mesures qui augmente ia 
transoarence et de ce fait augmente I'acceptation et le soutien populaire A I'dgard du systbme. 

Dans le secteur des transports, on rencontre quelques cas isolds de projets routiers 
comportant le financement et la gestion au niveau de I'arrondissement de la construction de 
routes. IIre semble pas que l'on puisse r6pliquer ces experiences facilement, et ilnest pas 
evident que les reproduire ailleurs serait d6sirable. Aucun de ces cas ne comporte de plans 
pour I'cntretien A long terme. Les trongons de route choisis par les autortds locales n'6taient 
pas considdrds comme des segments de r6seau prioritaires par le Bureau departemental des 
routes. Et les autontes du departement n'etaient pas disposes Aassumer les responsabilites 
d'entretien sans augmentation des ressources financibres et humaines par I'Etat. De telles 
initiatives locales, entreprises sans coordination, risquent de susciter auprbs des populations 
et des milieux d'affaires locaux, des espoirs et des attentes peu realistes, qui sont ensuite 
degus iorsque la nouvelle route n'est plus viable, faute d'entretien. 

Les circonscriptions locales ont un r6le potentiel Ajouer dans la construction et 
'entretien des routes rurales. Les cas d'initiatives locales dans ce domaine soulignent 
limportance qu'il y a Adelimiter clairement les responsabilites et les procedures appartenant 
aux divers niveaux de gouvemement pour des trongons routiers sp6cifiques. Les realit6s 
budgetaires locales sont telles que le coat effectif de la construction de route en depasse la 
capacit& Assigner au localites un r6le plus 6tendu dans le financement de 'entretien des 
routes soumettrait aussi les ressources des arrondissements m~me les plus riches Aune 
surcharge dangereuse et tendrait Aconcurrencer !escr6dits d'investissement pr6vus pour des 
services aussi essentiels que 'enseigr'ement primaire et les soins de sant& Neanmoins, les 
localites possbdent d'importantes ressources en information, main d'oeuvre et m6me d'ordre 
fiscal qui peuvent 6tre integrees dans la planification et dans les entreprises d'execution des 
routes ruralps. Les informations locales foumissant des donnees de temps et de lieu sur les 
conditions des routes, leur utilisation, les variations saisonni~res et la disponibilitd de main 
d'oeuvre et materaux locaux, peuvent constituer des intrants pr6cieux pour la d6termination 
des priortes de construction et de refecion, et pour un meilleur entretien. 

Comme pour les scins de sant6, I'enseignement primaire au Niger est consid6rd 
comme un bien public essentiel au d6veloppement du pays. Durant la demibre d6cennie, le 
r6le des localitds dans le financement de I'education a augment6, specialement dans le 
domaine de la construction et de la renovation des dcoles. Le soutien financier foumi par les 
arrondissements pour 'enseignement ne se rencontre en g6n6ral que dans le budget 
d'investissement. Les ressources budgdtaires de 'arrondissement ne servent pas Aacheter 
les foumitures scolaires, les livres et le reste du materiel p6dagogique pour les 6lves. IIn'y a 
pas de normes fixes pour les contributions A 'enseignement, et les arrondissements ne se 
voient pas assigner un nombre fixe de classes Aconstruire annuellement. Plut6t, les 
decisions en matiere d'investissement semblent 6tre un facteur de [a disponibilit6 des fonds, 
de l'urgence des besoins et des plans des donateurs, des ONG et du gouvemement central. 
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Ndanmoins, les arrondissements jouent un r6le c16 sinon dominant dans la construction 
d'6coles. 

A l'opposd de la situation en matibre de soins de santd, la demande pour les services 
d'enseignement primaire varie consid6rablement parmi les groupes de population. Les 
fonctionnaires de r'ducation se heurtent &une surcharge, crYant un grave problbme dans les 
dcoles urbaines, et au problbme 6galement srieux des sous-effectifs dan ; de nombreuses 
dcoles rurales. Tandis que la construction des salles de classe ne se maintient pas au rythme 
de la croissance d~mographique, et ne suit pas la demande pour r'enseignement primaire
dans les centres tels que Zinder et Maradi, les dcoles rurales dans ces d6partements ont des 
effectifs qui restent en dessous de 40% de la capacit6. L'enseignement public primaire
modeme nest pas grandement appr6ci6 de nombreux usagers potentiels de ces services. Les 
parents tendent Aconsid6rer I'ducation comme un investissement qui doit leur donner une 
remun6ration financi~re directe et substantielle sous forme de sommes remises par leurs 
enfants qui, une fois dipl6m6s, trouvent des emplois dans le secteur moderne. Lorsque la 
probabilit6 d'emploi, sp6cialement d'emploi par I'Etat, 6tait forte, les parents 6taient dispos6s A 
sa.dfier le revenu et le travail foumis imm~diatement par leurs enants. Au cours des ann6es 
recentes, le ch~mage des dipl6mes des 6coles ayant augment6, les probabilit6s de gain ont 
chang6. Le marasme 6conomique au Niger a rendu plus attrayante la migration de la main 
d'oeuvre, et la valeur de main d'oeuvre des enfants est devenue plus critique pour le bien-6tre 
de la famille. 

Pour certains parents, 'enseignement modeme continue Arepr6senter une force 
6trangbre A leurs valeurs culturelles, leurs normes sociales, et aux espoirs familiaux. Un 6Ilve 
qui quitte 'ecole et ne peut trouver d'emploi repr6sente une perte economique et sociale tres 
reelle pour la famille et pour la communaut6 villageoise. Les unit6s locales d6centralis6es, les 
membres des communaut6s locales, les parents et les el6ves contribuent actuellement un 
volume substantiel de main d'oeuvre et de contributions mon6taires au coot total de 
I'enseignement primaire. Toutefois, ces contributions sont loin d'etre uniformes, sont difficiles 
A anticiper et quelquefois conduisent Aune inefficacit6 dans l'utilisation des ressources. II 
demeure une arnbigut tres marqude en ce qui conceme le r6le effectif de I'arrondissement 
en matibre d'organisation et prestations dans le domaine de 'enseignement primaire et l'on 
d lce une candeur improductive dans la pr~tention de I'Etat de foumir un enseignement
"gratuit". Comme tous les futurs usagers des services n'appr6cient pas le bien Asa valeur, 
etablir un programme de recouvrement des coots en le fondant sur des redevances d'usager 
est une solution plus probl6matique que pour les soins de santd primaires. 

Un processus qui servirait Aam~liorer le recouvrement des coots locaux pour
l'enseignement public prims'.3 dcit engager tout d'abord un dialogue entre les usagers des 
services et les fonctionnaires locaux, et ce dialogue devra ensuitr eire port6 vers les niveaux 
suprieurs de I'administration, permettant d'etablir des limites bien d6finies pour la 
responsabilit6 fiscale et i'autorit en matibre d'organisation et de financement de ces services. 

8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Au Niger, de nos jours, on ne peut s6parer I'am6lioration des finances locales de la 
restructuration des institutions centrales et du mouvement vers la d~mocratisation, n~cessitds 
que r6clament la Conference Nationale et les autres forums publics. Si les localit6s doivent 
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assumer un r6le plus important dans l'organisation et le financement des services locaux, il 
faudra proc6der Ades changements fondamentaux, aux profondes repercussions, portant sur 
les institutions et les proc6dures. Ces changements peuvent 6tre encourages et soutenus par 
la communaute intemationale des donateurs et par d'autres partenaires en d6veloppement du 
Niger, mais Iinitiative et I'engagement en matibre de r6forme doit venir du gouvemement et 
des organisations populaires. 

Les principales conclusions tir~es de 'analyse de la mobilisation des ressources, de la 
gestion financibre, de la capacitd administrative, ainsi que de l'organisation et du financement 
des services, sont les suivantes: 

1) Les revenus locaux sont pratiquement minimes quand on les compare au 
revenu national (4%) 

2) Bien qu'il soit possible de prendre des mesures pour am6liorer la mobilisation 
des ressources au niveau local, il n'est gubre possible d'operor un changement 
dramatique m~me si les rdsultats en 6taient trbs positifs. 

3) Les d~penses engag6es par les autoritds loca:es se concentrent sur 'entretien 
de 'appareil de 'Etat, les contnbuables locaux en tirant peu de b6n6fices 
dvidents sous la forme de services. 

4) Les contribuables ne sont pas syst6matiquement appel6s Aparticiper A la prise 
de d~cision en ce qui conceme les questions de revenus et de d6penses, ne 
sont pas informes sur les buts, l'utilisation et les r6sultats des montants payes 
en taxes et redevances, et par cons6quent tendent A consid6rer le systbme 
comme ayant une action soutirante plut6t que constructrice. 

5) Les autorit~s du fisc et de 'administration souff rent d'un manque d'information, 
de procedures peu r6alistes, d'une formation insuffisante et de moyens 
inadequats pour exdcuter les t&ches qui leur sont assignees. 

Bien que l'on ait fait figurer dans ce rapport des recommandations de mesures 
spdcifiques pour ameliorer les capacit6s locales en matiere de revenus, on y met surtout 
raccent sur les mesures de r~forme plus fondamentale, dans le domaine institutionnel et des 
politiques. IIy a Acela des raisons aussi persuasives que simples. A I'heure actuelle, les 
unit6s administratives locales ne sont quo des extensions du gouvemement centra!, dotees de 
peu d'autorit6 et de faibles ressources pour prendre leurs decisions propres en ce qui 
conceme l'organisation et le financement des services publics, la d6termination des sources 
de revenus, les taux ou les niveaux, Iorganisation des d6penses, aussi bien que le personnel 
et le mode d'opdration d'institutions locales administratives et ddlibdratives. Les contrbuables 
locaux sont coup6s de la prise de d6cision et ne voient pas de rapport bien 6tabli entre le 
paJement de leurs imp6ts et les services regus. La situation 6conomique qui s'aggrave, 
combinde Aun ddsir croissant d'expression politique, s'est traduite par une plus forte 
repugnance vis-,-vis des exactions du fisc, et dans certains cas par une r6volte des 
contribuables. IIfaut 6tablir clairement la lgitimitd des gouvemements locaux, de droit comme 
de fait, en canalisant par des voies accept6es 'expression populaire, si l'on veut que les 
contribuables et les citoyens assument un r6le plus 6tendu dans le developpement local. 
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Un programme de rdforme des politiques, visant Aameliorer les capacitds locales en 
mati~re de finances, devrait chercher a augmenter la participation democratique A la 
mobilisation des ressources et aux decisions concemant leur allocation; il devrait renforcer les 
capacites de I'arrondissement en matiere de gestion financibre, planification, programmation 
et etablissement de budget; il devrait preciser les attributions, les responsabilites et I'autorit6 
des units adminis;ratives locales, et devrait situer nettement la reforme fiscale dans son 
contexte d'une politique globale de d6veloppement economique. 

Mesures de rdforme institutionnelle 

Les organisations intemationa!es de donateurs peuvent jouer un r6le positif et peut
6tre critique en aidant le pays a realiser les objectifs issus de la Conference Nationale, par le 
soutien concret qu'elles donneraient aux initiatives de democratisation et de decentralisation. 

Encouragement A la creation et au renforcement d'institutions populaires, 
specialement de comites locaux de gestion pour les marches, la sant6, 
I'enseignement, et les ressources naturelles. Soutien A la mise en place 
d'associations locales de producteurs, groupes professionnels et groupes 
d'int6r~ts communs; 

Encouragement A la creation d'institutions representatives independantes, tant 
de caractere electoral que d'associations d'inter~ts specialisds. Les organes 
delibratifs decentralises, specialement les conseils d'arrondissement, devraient 
6tre diriges par un president 6lu, et devraient 6tre composes principalement, 
sinon totalement, de representants 6lus. 

Foumiture du soutien pour la creation d'institutions de m6diation et pour le 
renforcement des institutions judiciaires afin d'offrr I'assurance d'un traitement 
equitable, de l'impartialite et de I'application juste des lois et des reglements. 
Plus specifiquement, les institutions de mediation constituent une haute priorit 
dans les domaines de conflits lies aux questions de douane, de frontieres Dt de 
relations commerciales, et pour tout ce qui touche aux rapports entre 
I'administration et les citoyens, aux rapports bureaucratiques internes et aux 
conflits de regime foncier et de gestion des ressources. 

Foumiture d'assistance technique et de financement pour des campagnes 
d'information sur les droits et responsabilites des citoyens, la reglementation et 
les proc6dures fiscales, les recours juridiques et les ressources pour la 
mediation. Cet effort necessitera la mise au point de manuels et de brochures 
dans les langues nationales, en meme temps qu'un financement pour la 
logistique de la campagne et la formation de ceux qui la conduisent. II faut se 
servir de toutes les ressources des media et communications de masse. 

Foumiture d'assistance technique aux autorites nationales et locales par la 
creation d'un centre r6gional pour la gouvemance locale et les options 
publiques, sous I'6gide d'une organisation regionale telle que le CILSS. Parmi 
les questions de finance et de gouvemance locale qui confrontent le Niger, 
nombreuses sont celles que ce pays partage avec d'autres pays du Sahei. Un 
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centre r~gional permettrait l'Mchange d'expriences, la mise en commun de la 
documentation et des comp~tences techniques, d'une mani~re 
6conomiquement productive et neutre du point de vue politique. 

Mesures de politique 6conomique et fiscale 

Les mesures de r6forme fiscale que I'on s'efforcera de rechercher doivent btre situdes 
dans le contexte d'un programme de d6veloppement dconomique d'ensemble. La situation obJ 
se trouve le revenu national A Iheure actuelle, soumet les agents du fisc et des douanes A 
une pression extreme pour qu'ils maximisent les recettes, Aun point qui risque parfois de 
compromettre ou de mettre en danger I'activit6 dconomique. 

IIfaut encourager l'organisation d'une table ronde nationale sur le redressement 
dconomique et la rdforme fiscale, A laquelle participeraient les representants 
des secteurs public et priv6, des responsables Nlus et des 4onateurs. 

Pour emp~cher une 6rosion plus pouss~e du secteur formel, stimuler r'investissement 
et encourager les entreprises a adopter des pratiques modernes, il faut mettre au point un 
programme qui par des incitations favoriserait le mouvement du secteur informel vers le 
secteur formel. 

* 	 IIfaut abaisser fortement les niveaux de recettes brutes qui rendent, pour les 
entreprises, la tenue de dossiers de comptabilit6 obligatoire, et il faut faire 
respecter ce principe. Ceci aura I'effet de forcer les entreprises Apr6senter 
leurs comptes financiers et de se soumettre A rimposition selon le r6gime reel. 

Les incitations peuvent comprendre: des subventions pour la formation 
fondamentale en matibre d'dcritures comptables, des d~grbvements d'imp6ts 
pour ceux qui se conforment t6t aux instructions (ann6es 1 et 2), des 
exonerations des charges fix~es administrativement aux douanes sur les 
montants d'imposition BIC et TVA. Les sanctions devraient comprendre un 
accroissement des taux forfaitaires pour ceux qui restent dans le r6gime de 
forfait, et dventuellement des p6nalit6s pour ceux qui se ddrobent. 

Les efforts pour encourager le mouvement vers le secteur formel doivent Ctre 
accompagn~s de serieuse mesures de r~forme portant sur les imp6ts nationaux et locaux. 
Les principes directeurs de ces r6formes doivent btre: 

Simplification portant sur le nombre de taxes et les m6thodes d'6tablissement 
de I'assiette; 

* Consultation avec les groupes de contributdbles concem6s et 'es autorit6s du 
fisc au niveau du d~partement, avant d'effectuer toute revision des taux et des 
rglementations fiscales. 

* 	 Mise en application des dispositions du code fiscal, en association avec une 
dvaluation systdmatique de la performance des agents et un contr6le de leurs 
actions. 
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Les intdrdts du secteur priv6 sont distincts de ceux du secteur public, bien qu'ils 
puissent souvent 6tre compl6mentaires, et les entreprises priv6es doivent 6tre representees 
par leurs propres organisations ind6pendantes, plut6t que par une agence du gouvernement. 

IIfaut entreprendre des efforts pour "privatiser" la Chambre de Commerce, de 
sorte qu'elle puisse fonctionner comme repr6sentant et avocat legitime de la 
communaute des affaires. 

Une Chambre de Commerce privatis6e pourrait foumir un service pr6cieux au 
secteur priv6 en 6tablissant un programme d'ombudsman de frontibre pour 
prendre acte des conflits au passage des frontibres et aux points de contr6le 
fixes. 

Les fonctions pour le compte du gouvemement, sp6cialement le recouvrement 
des imp6ts et redevances devraient 6tre rendues aux agences du 
gouvemement. 

Mesures pour relever le niveau des revenus 

IIest possible de r~aliser des gains dans les capacit6s locales de generation de 
revenu, en appliquant les mesures suivarites: 

Eliminer tous les transferts de fonds vers des institutions de niveau hi6rarchique 
superieur, specialement vers les prefectures et le CND. 

Etablir la base juridique pour le Fonds regional de d6veloppement, officialiser 
les reglements regissant son utilisation et sa gestion, et limiter les transferts A 
un maximum de cinq pour cent des recettes fiscales de I'arrondissement. Les 
revisions dans ce domaine doivent 6tre sujettes Aune approbation par 
referendum. 

Exiger des administrations centrale et d~partementale qu'elles remettent A 
toutes les missions qui voyagent dans l'interieur du pays des indernnit6s de 
deplacement et de subsistance. Les administrations locales doivent imposer le 
paiement de redevances pour l'utilisation des locaux d'accueil, et doivent 6tre 
remun6rees pour tous les repas fournis aux missions officielles. 

Rvoquer tous les transferts de responsabilit6 imposes par le gouvemement 
central, qui n'ont pas de justification juridique. 

Exp6rimenter avec la participation populaire A la mobilisation des revenus, au 
moyen de I'etablissement de comnites de gestion des march6s, ainsi que de la 
recherche de variantes pour remplacer le systbme actuel de recouvrement des 
taxes et redevances d'arrondissement. 

Augmenter I'autorit6 des organes locaux de prise de d6cision pour la cr6ation 
d'imp6ts et la determination des structures en matiere de taux et redevances. 
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Mesures de renforcement administratif 

Encourager la d~concentration du personnel technique jusque vers le niveau de 
I'arrondissement, en mettant ['accent sur la gestion financibre, les capacit6s 
administratives et la planification. 

Ddfinir les r6les et les responsabilitds des hauts fonctionnaires de 
I'arrondissement, sp~cialement en ce qui conceme le sous-pr~fet et son adjoint. 

Convertir le poste d'adjoint au sous-pr~fet Acelui de secr6taire g6n~ral, chargd 
de I'administration gondrale pour permettre au sous-pr~fet de se concentrer sur 
les objectifs politiques, les principes d'action et la mobilisation des ressources. 
IIfaudrait envisager s6rieusement la possibilit6 de faire du poste de sous-pr6fet 
un mandat dlu. 

Renforcer les capacit6s d'6tablissement de I'assiette et des roles, de 
recouvrement et d'action coercitive au niveau du d~partement, en augmentant 
le nombre et les qualifications du personnel, et en foumissant des ressources 
ad6quates pour le transport. 

Promouvoir le poste d'agent special de I'arrondissement au niveau de 
percepteur et le placer sous une structure hi6rarchique unifi6e dans le cadre du 
Tr~sor. 

Formaticn 

Organiser pour le personnel de I'arrondissement un programme de formation en 
gestion financiere, options et procedures de mobilisation des ressources, et 
administration publique. Le programme de formation devra 6tre de courte dur~e 
et sera conduit par des specialistes nationaux. 

Foumir des occa.,ions de formation Amoyen terme et de formation permanente 
au personnel local cl, tels que les secr~taires municipaux et d'arrondissement, 
et les comptables publics, la formation dtant dispens6e Ades institutions telles 
que I'Ecole Nationale d'Administration (ENA). 

Offrir un soutien pour une formation professionnelle A long terme, menant Aun 
dipl6me, dans les domaines des finances publiques, de I'administration 
publique et des institutions du gouvemement. 
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1. INTRODUCTION 

La Republique du Niger a connu des difficult6s graves qui vont s'accumulant, pour 
faire face aux coits de ses op~rations courantes, aux coits du service de la dette, et Ades 
exigences minimes pour des d6penses d'investissement, au cours de plusieurs ann6es 
r6centes. Le produit national brut par habitant est l'un des plus faibles de I'Afrique, la 
croissance du produit interieur brut est rest6e pratiquement stationnaire ou a decline dans les 
secteurs cls, et les revenus par habitant ont en fait d6cline d'environ deux pour cent par an 
depuis 1965. L'6conomie d6pend au plus haut point de ressources naturelles, et sp6cialement 
des produits de I'agriculture et de I'6levage qui sont sujets &une volatilit6 extreme en raison 
du r6gime capdcieuA des pr6cipitations. Les recettes des exportations sont 6troitement lies . 
la production d'uranium, depuis le boom des prix de l'uranium au d6but des ann6es 70, et ont 
souffert lorsque les prix et la demande ont baiss6 Apartir du d6but des ann6es 80. Les 
investissements publics ont accuse tne chute de plus de 60% depuis 1980, et les 
investissements prives 6trangers ont suivi une pente n6gative depuis 1984, les societ6s ayant 
ddsinvesti. Les effets de la perte des investissements 6trangers ont 6t6 aggrav6s par un 
d6clin de I'investissement prive national, qui est tomb6 de 10% du produit int6rieur brut en 
1980, Apres de z6ro en 1989. Le d6clin de l'investissement refl~te I'abandon du secteur 
formel, au Niger; les entreprises disparaissent soit par effondrement, soit par un mouvement 
vers le secteur informel, dans une tentative pour 6chapper aux contr(les fiscaux et 
r6glementaires de I'Etat. 

La gestion des ressources publiques fait peser une contrainte s6rieuse sur le 
d6veloppement, et l'on note que la mobilisation des ressources int6rieures produit une 
pression fiscale qui, Ahuit pour cent, est l'une des plus faibles d'Afrique. Les revenus du 
budget g6n6ral ont augmente progressivement jusqu'au milieu des ann6es 70, et se sont 
ensuite effondr6s dramatiquement entre 1975, et 1980. La chute des exportations d'uranium, 
accompagn6e de celle des revenus budg6taire, g!obaux, n'a pas 6t6 suivie d'une reduction 
correspondante des d6penses. Le d6ficit budg6taire a atteint son niveau le plus grave depuis 
1988. Tandis que ies frais de personnel continuaient Aaugmenter durant les anndes 80, les 
d6penses de mat6riel engagdes dans le secteur public sont rest6es stationnaires depuis 
1985. 

Un certain nombre parmi les mesures cl6s d'ajustement structurel recommahd6es par 
les institutions financi~res nationales ont etW mises en oeuvre, les taxes A I'exportation ont 616 
elimin6es en grande partie, I'accbs aux march6s et la participation ont fait l'objet d'un r6gime 
lib6ralis6, et les contr6les des prx sur les produits agricoles ont Wt6 abolis. N6anmoins, 
l'impact de ces mesures, tel qu'on peut l'observer aujourd'hui, est tout au plus ambigu, et A 
travers tout le pays, la situation dconomique et fiscale continue Ase d6t6riorer. 

Une pression croissante a t6 plac6e sur les unit6s locales administratives, les 
communaut6s, et les usagers des services, pour qu'ils comblent le manque &recevoir 
croissant des ressources budg6taires centrales. Certains cotls Iiis A [a prestation des 
services, pris en charge autrefois par le gouvemement central, ont Wt6 transfdr6s vers les 
budgets locaux. La possibilit6 d'instituer des redevances d'usagers pour certains services 
sp6cifiques est aussi a I'tude, mais il y a eu peu d'action dans ce sens jusqu'A ce jour. Dans 
I'intervalle, les usagers des services sont souvent confront6s . une d6gradation de la qualit6 
des services, et sont obliges de payer une portion toujours croissante du coOt des services. 
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L'amdlioraton des capacit6s locales en matibre d'organisation et de financement des services 
publics est une obligation devenue prioritaire pour les autortds nationales, et pour la 
commtlnaut6 intemationale de d6velopperment. Cette etude est entreprise dans le but de 
r6pondre Aceux qui s'intdressent une evaluation de la capacit6 administrative locale et des 
moyens financiers locaux, avec l'espoir de voir les localites assumer un rble plus important 
dans le domaine des services publics. 

1.1 Objectifs 

Le but de la presente mission dtait d'6tudier la situation financi~re d'un groupe 
selectionn6 d'unitds administratives decentralis6es (arrondisss"nents) afin d'6valuer leur 
capacit6 de mobilisation des ressources et de jestion financieie, leur performance et leur 
potentiel, ainsi que leur capacitd A contribuer d'une manibre efficace A la toumiture de 
services cles dans les domaines 6conomique et social, services d'importance critique pour le 
d6veloppement des zones rurales du Niger. L'information recueillie Apartir d'une srie 
d'6tudes de cas d6tailies devait 6tre utilisee pour mettre au point une recommandation de 
prograr ,me, dans le but d'ame!iorer la capacit6 des unit:s administratives locales .foumir 
une infrastructure de base et des services essentiels, sp6cialement dans les secteurs de 
I'agriculture et de la sante, assurant en cela le soutien du developpement economique local. 

1.2 Approche 

Des etudes de cas ddtailldes ont t6 conduites dans les arrondissements de Dogon-
Doutchi (departement de Dosso), Dakoro et Aguid (departement de Maradi), Mirnah 
(departement de Zinder), et Tchiroz6dne (d6partement d'Agadez). Des visites sur le terrain ont 
aussi dtd faites aux communes de Doutchi, Matankari et Mirmah. Bien que I'analyse des 
communes n'ait pas figure dans les termes de reference initiaux' , leur inclusion 6tait justifi~e 
par deux facteurs. Tout d'abord, on rencontre parmi les options de d6centralisation les plus 
souvent formules, la suggestion que soient crdes des circonscriptions plus petites & partir de 
la structure existante d'arrondissement. Une telle restructuration juridictionnelle pourrait 
prendre, entre autres formes, celle de la cr6ation de communes rurales et urbaines 
semblables A celles qui ont dt6 choisies pour I'analyse. Les exp6riences de ces communes 
recemment crdes pourrait fournir une information precieuse touchant ,, ce qu'on peut attendre 
de [a creation d'entit6s similaires & I'avenir. Deuxi~mement, avec leur creation, certaines 
ressources fiscales ont te transfer6es de I'arrondissement & la nouveile commune. Cette 
analyse est donc justifi6e car elle permet d'6valuer impact de la creation de ces communes 
sur le bien-&tre financier des arrondissements oO elles se trouvent. '.a commune rurale de 
Mata'rikari et la commune urbaine de Doutchi ont dtd form6es par des morceaux pris sur 
I'arrondissement de Dogon-Doutchi, tandis que la commune de Miriah est le sibge de 
I'arrondissement du meme nom. 

' Une 6tude des finances communales devait Atre entreprise par une dquipe dans le cadre de la conception du 
Premier Projet Urbain de la Banque Mondiale. Bien que nos deux 6tudes devaient s'achever simuftan6ment et 6taient 
destinees 6 se compldter, I'etude des finances municipales attend encore son officialisation A la fin du prdsent 
programme de recherche, et iln'a pas W fixb de date pour le commencement de I'dtude de la Banque Mondiale. 
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Des guides thdmatiques ont t6 mis au point pour foumir une certaine compatibilit6 
dans les mthodes de recherche et la collecte des donnees. (Voir Apendice A). La recherche 
sur le terrain a 06 effectu6e principalement par le sp6cialiste local des finances 
gouvemementales, avec la participation de I'economiste de I'6quipe lors de la premibre visite 
sur le site, ADogon-Doutchi. Un fonctionnaire du Ministere de l'lnterieur a apportd son 
assistance tr~s utile au niveau central, et a particip6 A la recherche sur le terrain A Dogon-
DOutchi, Aguid, Dakoro et Mirriah. Un specialiste de developpement de programme de 
'USAID a aussi foumi une assistance precieuse, pour la recherche sur le terrain Dakoro et 
AAguid, et a facilit6 les interviews dans le departement de Maradi. Dans chaque site, ila M6 
procdd6 A des interviews avec des fonctionnaires de l'administration locale et du Ministere 
des Finances, des agents des services publics, des membres des milieux d'affaires et des 
repr~sentants des organisations populaire.,s.. Les services publics mis en evidence lors de la 
collecte des donn~es sur le terrain etaient I'enseignement primaire, la sante, les travaux 
publics en ce qui conceme le r6seau routier, I'agriculture et I'environnement. IIy a Bu 
6galenient des interviews avec les fonctionnaires depart~mentaux de ces services publics, et 
avec les autorites administratives au niveau du departement. 

La collecte de donnees au niveau national s'est concentr6e sur le Ministbre de 
l'lnterieur, le Ministere des Finances, et le Ministere de la Reforme administrative. Les 
repr6.entants des organisations multilaterales et bilaterales ont 6galement fait lobjet 
d'interviews. On trouvera une liste des personnes contactdes A I'Appendice B. La pr6sente 
mission a poursuivi ses activites au Niger durant une periode de 10 semaines, du 3 juillet au 
6 septembre 1991. 

L'dtude a ben6ficid d'un certain nombre d'analyses anterieures portant sur des 
questions fiscales nationales et locales, ainsi que d'analyses sectorielles et des rapports 
officiels du gouvemement du Niger. Parmi les documents particulierement pertinents figurent 
I'6tude du Credit local intemational de 1990 sur les finances publiques locales, le rapport du 
SEDES de 1987 sur les cperation de la Caisse des Pr~ts des Collectivites Territoriales 
(CPCT), les comptes rendus de travaux et conclusions de deux seminaires sur la 
decentralisation, organis6s par le Ministere de la Reforme administrative et des rapports .ur la 
decentralisation, prepar6s par divers comites techniques du gouvemement du Niger. 

2. STRUCTURE ADMINISTRATIVE ET INSTITU7IONNELLE 

La recherche sur le terrain effectude en vue du pr6sent rapport s'est deroule durant 
une pdriode histonque de r'evolution de la Republique du Niger. La mission de '6quipe avait A 
peine dur6 deux semaines que le gouvemement s'est trouvd dissous par decision de la 
Conference Nationale, que les institutions nationales deliberantes ont M6 suspendues, qu'on a 
assist6 A 1'6m:rgence d'une profusion de partis politiques, avec pour resultat observable des 
incidences touchant a tous les niveaux de la societ6, et qu'on a vu la base constitutionnelle 
de I'Etat nigrien litteralement remise en cause. La Conf6rence Nationale etait composee de 
representants des principaux groupes et organisations a base sociale et politique du Niger. 
Les blocs constitues les plus importants s'affrontant dtaient le "Pouvoir" (appellation collective 
donnee par les Nigriens aux autorit6s gouvemantes), les 6tudiants, et les partis politiques, y 
compris le parti au gouvernement, le MNSD (Mouvement National de la Societd de 
Developpement). Parmi les autres groupes represent6s, on comptait I'Association des Chefs 
traditionnels, I'Assoclation islamique, 'Association des personnes handicap6es et I'Association 
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des Femmes du Niger (AFN). La majorit6 des participants 6tait constitu6e dans une forte 
proportion d'hommes alphabtisds et francophones. Les participants dtaient pour la plIjpart 
des fonctionnaires, en situation active ou en retraite. Les milieux d'affaires dtaient aussi 
reprdsent6s. L'absence relative d'exploitants agricoles, d'eleveurs et de repr6sentants des 
villages 6tait un point fortement controvers6 avant et durant la Conference. 

La section suivante fait le tour d'honzon de la situation et pr6sente la structure 
administrative et institutionnelle telle qu'elle existait avant le 22 juillet 1991, date de la s6ance 
d'ouverture de la Conference Nationale. 

2.1 Institutions politiques nationales 

Parmi les facteurs ayant t6 reconnus tant par les autorit~s nationales que par les 
sp6cialstes internationaux, pour avoir contribu6 aux difficultds 6conorniques pr6sentes 
6prouves par le Niger, on compte [a predominance de systbmes instituionnels qui 
decouragent les initiatives locales, assignent des limites A I'autodt6 effective en matibre de 
prise de decision que pourraient exercer les services techniques et les assembl6es 
d6lib~rantes locales, tout en maintenant un systbme de "clientble" politique qui r6compense la 
loyaut6 et l'ob6issance, plut6t que I'accomplissement efficace de fonctions mises au service 
du deve!oppement 6conomique et social. 

Depuis son accbs A l'inddpendance, en 1960, le Niger a 6t gouvem6 par trois 
rdgimes: une r~publique Asystbme pr6sidentiel avec Hamani Diori (1960-1974), le r~gime 
militaire de Seyni Kountch6 (1974-1987), et le gouvemement actuel en tate duquel se trouve 
Ali SaTbou (1987-). Ces r6gimes, bien que pr6sentant des differences en ce qui conceme le 
style de leadership, ont tous trois cherch6 &consolider leur autoritd au moyen de la 
personnification du pouvoir, du maintien de rapports entre "patrons" et clients, et de la mise 
en place d'une base locale, source de Igitimation et de mobilisation, plac6e sous un strict 
contr6le 6manant du centre. 

2.1.1 De I'ind6pendance b 1974 

Hamani Diori est ariv6 au pouvoir avec I'appui du Parti Progressiste Nig6rien (PPN), 
dort la fonction initiale a t6 de servir de mcanisme d'organisation et de distribution de 
rdcompenses Ases clients et aux partisans du regime. Les membres des 61ites locales se 
trouvaient r6compensds du soutien qu'ils avaient foumi par des charges de d6put6 de 
I'assembl~e nationale, ou de cadre du PPN. Les attaches qui les liaient b I'Etat, personnifi6 
par Hamani Dion, leur donnaient dgalement le moyen de consolider leur contr6le sur les 
activit6s 6conomique3 locales, tout sp6cialement la commercialisation des produits et le 
commerce des arachides. Au fur et Amesure que Diori consolidait son pouvoir personnel, on 
voyait d6cliner le besoin d'une forte organisation dans le parti, et le PPN se trouvait r~duit A 
une institution au r6le largement symbolique. L'As-emblde nationale, qui en th6orie constituait 
le repr6sentant principal de la volont6 populaire, "...n'avait gu~re d'autre fonction que de 
conf6rer une estampille officielle et 6tait devenue un parlement ob les d6put6s d~battsient de 
!aI6gislation pr6sente par le gouvemement et ensuite votaient A l'unanimkt6 de 
'approuver... Les deputes ne rddigeaient pas ni ne deposaient de projet., de Ioi." (Robinson, 

page 5). L'tablissement d'institutions extdrieurement ddmocratiques, mais d6pourvues de 
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toute autoritd v6dtable est un processus qui s'est dtabli en modble pour la lgitimisation du 
pouvoir central entre les mains du regime Diori et de ceux qui lui ont succed. 

Le programme de mobilisation de masse de Diori 6tait fond6 su, le modele de 
I'animation rurale, un principe qui lui-rneme repr6sentait un developpernent d'une philosophie 
socialiste catholique Acaractere utopique. Le village 6tait defini comme I'unit6 sociale primaire
"naturelle" autour de laquelle devaient se construire des cooperatives pour la diffusion de 
r'information, la mise Adisposition des credits, la commercialisation des produits, la fourniture 
d'intrants, et d'autres services. La meme theorie, qui acceptait le village en tant que forrne 
sociale naturelle, voyait d'un oeil beaucoup plus sombre les autorites traditionnelles du village. 
Les elites traditionnelles se voyaieit caracterisees comme etant "anti-developpement", et les 
animateurs et animatrices de I'endroit devaient joindre leurs efforts Aceux d'agents 
professionnels aux tendances pro-d6veloppement pour lib6rer les populations des forces qui 
avalent entrav6 un d6veloppement agricole rapide. La combinaison d'un systeme cooperatif 
de commercialisation ger6 par I'Etat, et d'une mobilisation populaire echappant aux structures 
traditionnelles posait une menace 6vident pour les elites des villages et des terroirs supra
villageois, que leur base de pouvoir ait et: fond~e sur la coutume, la politique ou le 
commerce. Ce programme d'animation A I'esprit radical a 6t6 rapidement d~toume de ses 
buts, la direction des cooperatives a M6 prise en main par les elites des milieux traditionnels 
et commerciaux, et le r6le de I'animateur local s'est transform6 d'agent de changement, A 
celui, moins menagant de travailleur paraprofessionnel, au service de programmes sectoriels 
specifiques du gouvemement. 

2.1.2 La periode Kountch6 (1974-1987) 

Le gouvemement Diori a pris fin avec le coup d'etat du 15 avril 1974, dirig6 par un 
groupe d'officiers de I'armee, qui ont rapidement form6 le Conseil Militalre Supreme (CMS) 
ayant a sa tate relui qui etait alors le Lieutenant-Colonel Seyni Kountch6. La constitution a -te 
suspendue, tous les partis politiques ont te bannis, et les autres institutions de representation 
populaire, telles que r'Assemblee Nationale, ont t6 dissoutes. Le CMS etait compose de 
douze officiers, et les sept juridictions administratives r6gionales - les departements - ainsi 
qu'un certain nombre de juridictions d'importance straiegique - les arrondissements - etaient 
administrees par des officiers. Bien que la composition initiale du CMS et des postes de 
niveau ministeriel semblait suggerer que la base ethniqje du r6gime serait elargie au delA du 
cercle intime d'Hamani Diori, domine par les Zarma, pour inclure des representants des 
ethnicites Touareg et Haoussa, au cours du temps il s'est av6r6 que Kountche ne s'appuyait 
presque exclusivement que sur les membres de son propre groupe ethnique (Zarma). 

A I'oppos6 de Diori, Kountche a cherch6 A utiliser les modes traditionnels 
d'organisation et de mobilisation pour 6tendre son contr6le sur la societe nigerienne et pour 
promouvoir son programme de developpement 6conomique. L'association des Chefs 
traditionnels, cr66e durant I'dpoque coloniale et dispers6e sous le r6gime de Diori, a 6t6 
ressuscitee. Les chefs traditionnels allaient servir A Kountchd en tant qu'auxiliaires de 
I'administration territoriale, destines A6tre institu~s et limoges seion les caprices des autorit6s 
centrales, ayant un pouvoir considerable sur leurs sujets, mais une influence qui s'exerait 
effectivement tres peu en matiere de prise de decision nationale. Le fondemert que I'autoritd 
"traditionnelle" tirait de la coutume s'6tait 6rod6 depuis la periode coloniale, et bien que 
l'institution ait persist6, la Idgitimit6 de son caractere d'institution est de plus en plus tiree du 
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pouvoir de 'Etat. Les populations locales sort sournises A rautorit6 du chef d'une manibre 
analogue A leur soumission vis-b-vis du pouvoir de I'Etat, et les villageois ont tendance 
consid6rer "...leurs chefs, ainsi que l'organisation politique traditionnelle comme 'denaturde', 
d6munie de toute autort6 veitable ou potentielle en ce qui conceme la representation 
d'interdts autres que ceux de leur r6gime national." (Charlick, page 68). 

Kountch6 s'est dgalement applique &creer une base apolitique servant A la 
mobilisation de masse et consistant en une organisation nationale de la jeunesse etablie 
selon l'institution traditionnelle des classes d'ge dans la soci6t6 haoussa. Le Samariya - tel 
6tait le nom de l'organisation - existait essentiellement au niveau du village, et servant de 
source de main d'oeuvre et d'6nergie pour la mise en oeuvre des programmes 
gouvemementaux, tels que le reboisement et la production agricole hors-saison. La 
participation aux activit6s dii Samadyana dtait souvent considerde comme un signe de soutien 
au r6gime et 6tait rdcjmpens6e par des faveurs de tous genres, selon ce que les autorit6s 
locales pouvaient foumir dans le cadre des ressources de I'Etat. Au fur et Amesure que 
I'6conomie nigrienne declinait, suivant la chute des prix de l'uranium et la baisse des 
exportations, on a vu p~tir la capacitd du regime A recompenser ses clients, ainsi que le 
pouvoir de mobilisation exerc6 par ses institutions "populaires". 

2.1.3 La Soci6td de d6veloppement 

Le Samanya et les producteurs paysans, organises en cooperatives de village, 
formaient les fondements populaires sur lesquels Kountche espdrait edifier une nouvelle 
"socidtd de d6veloppement". Aux jours oO regnait un optimisme 6conomique r6sultant de 
l'explosion des ventes d'uranium et des revenus ainsi produits, I'Etat a entrepris de financer 
un large eventail de projets devant am6liorer l'infrastructure rurale. Mais d6s 1981, le boom de 
INuranium s'est trouv6 menace par des prix en baisse et une demande intemationale en perte 
de vitesse; les revenus de I'Etat s'effondrant Aune allure rapide, on a vu les manifestations 
de largesse auxquelles I'Etat se livrait primitivement c6der la place Aun mouvement en faveur 
du developpement Ala base. La socidt6 de d6veloppement se devait d'6tre l'incamation des 
valeurs morales nigeriennes, rassemblant les jeunes, les exploitants agricoles et d'autres 
groupes (fcrnmes, milieux d'affaires, chefs islamiques, anciens combattants, etc) au sein de 
formes d'organisation laissant une place Ala participation des masses et aux initiatives 
locales afin d'arriver Aun plus haut degr6 de d6veloppement 6conomique et social.' 

Les trois piliers de la societd de developpement - les jeunes, les exploitants agricoles, 
et les organisations socio-professionnelles - 6taient organis6s par I'Etat sur le modele de 
structures corporatives qui bloquaient toute autonomie organisationnelle des participants, tout 
en foumissant aux 6lites nationales et locales des structures &I'apparence d6mocratique qui 
pouvaient aisdment 6tre dominoes. La forme organisationnelle ainsi cr6de a dt6 ddcdte 
comme 6tant un "corporatisme neotraditionnel", c'est-A-dire un systbme d'agr6gation des 
intdrCts qui "...est organis6 par I'Etat et maintenu sous contr6le par des structures 
participatoires s'identifiant Adiverses formes d'autoritd ndotraditionelle ...Une telle autorit6 se 
distingue de la legitimitd traditionnelle en matibre de valeurs culturelles et de normes de 
comportement assocides Ades identitds religieuses, ethniques ou regionales donndes, tout en 
s'appuyant sur elle." (Robinson, page 3). 
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L'organisation de la soci6tL de d~veloppement est d6finie dans des statuts en date du 
4 aott 1983. La Charte nationale adopt6e le 14 juin 1987, ajoute Aces textes un degr6 de 
concr6tisation en tant qu'orientation nationale du d~velopperrent, tout en foumissant une 
justification A la dominance continue de I'6l6ment militaire dans l'organisation de 'Etat. 

2.1.4 Conseils de d6veloppement 

La soci6t6 de d6veloppement s'est vu attribuer une forme concrbte et une "voix" dans 
les affaires d'intdrdt local, regional et national, par l'entremise de la mise en place d'un 
syst~me de conseils de d6veloppement, &cinq niveaux. La structure du conseil existait aux 
dchelons village, canton, arrondissement, d6partement et nation, avec les membres au niveau 
du village (et circonscription 6lectorale) choisis selon les "principes traditionnels" et des 
6lections indirectes les poussant Achaque 6chelon supdrieur de la hi6rarchie. Le Conseil 
National de Ddveloppement (CND) etait un corps consultatif et non I6gislatif, dont le pr6sident 
6tait un civil nommd par le CMS. Aux niveaux locaux, cinquante pour cent des sibges 6taient 
rdserv~s aux repr6sentants de la jeunesse (Samariya) et des exploitants agricoles 
(cooperatives), les si ges restants devant dtre attribuds aux femmes (Association des 
Femmes Nig~riennes), aux commergants (Syndicat des commergants) et Ac''autres 
associations repr~sentant certains intdr~ts. 

Les conseils de d6veloppement ont une faible autorit6 effectiv,! et ont servi aux 
r6gimes de Kountch6 et Saibou en tant que voies servant Acommuniquer les informations 
politiques et les directives en matibre de politiques du gouvemement central, en tant que 
moyens de conforter les efforts pour un meilleur recouvrement des imp6ts, de mobiliser les 
ressources humaines et d'assurer la ratification des decisions de politique prises par les 
cadres du gouvemement. Le systbme des conseils de developpement foumit une facade 
d~mocratique pour la prise de d6cision tout en permettant aux autorit~s centrales d'avoir un 
acces direct aux 6lites et aux populations locales. Les conseils de d6veloppement ne se 
r~unissent que lorsqu'ils y sont autoris~s par I'administrateur territorial local qui est charg6 de 
r~diger l'ordre du jour et qui assume la prdsidence du conseil. C'est ainsi que les conseils de 
village sont dirig~s par les chefs de village, les conseils de canton (appel~s conseils de 
d6veloppement local) par les chefs de canton, les conseils d'arrondissement (appel6s conseils 
sous-r6gionaux) par le sous-pr6fet, tandis que les conseils d6partementaux sont sous la 
pr~sidence du pr~fet. Les membres des communautes locales ont r6colt6 peu d'avantages A 
partir des actions des conseils locaux; ceux qui sont choisis pour sidger dans ces conseils ne 
les repr6sentent pas (Amoins qu'il ne s'agisse du m~me groupe formant 6lite) et ni les 
d6cisions, nile fonctionnement de ces conseils ne son, bien connus de la population des 
villages. (Charlick, pages 67-69 et Robinson, page 11). 

2.1.5 De 1987 ,I'heure actuelle. O6 mbne la transition? 

La mort de Seyni Kountchd le 10 novembre 1987 a marqOS. !a fin d'un regime 
caractdrisd par un autoritarisme austere fortement d6fini par sa personnalitd. Une vue 
r6trospective sur I'6v6nement voit dans la mort de Kountch6 I'annonce d'une ouverture de la 
vie politique nig6rienne, raffaiblissement de I'emprise exercde par les militaires, et une 
augmentation dramatique des reclamations en faveur de la primaut6 du droit, ainsi que de la 
participation d6mocratique au processus de prise de d6cision, tant au sein de I'appareil de 
rEtat que dans la soci6t6 civile. Le Conseil Militaire Supreme a rapidement nommd le general 
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Ali Saibou en qualit6 de pr6sident par int6rim. Saibou, qui avait t6 nomm6 Chef d'dtat-major 
des forces armdes nig6riennes en 1976, avait rdussi A rester membre du CMS au cours des 
annees qui ont suivi en adoptant une attitude discrete en matiere de politique et en restant 
loyal AKountch6. IIdtait escomptd que Saibou maintiendrait l'orentation politique d6finie par 
son pr6d6cesseur et serait le porte-parole docile du CMS. 

Les venements qui se sont produits durant les quelques premieres ann6es du r6gime 
de Saibou sont venus en force contredire cette attente. Saibou a manoeuvr6 rapidement pour 
se debarrasser de nombreux disciples fidbles de Kountche et pour tenir ses rivaux 6ventuels 
&distance du centre du pouvoir. Tout en consolidant son pouvoir personnel de la m~me 
maniere que I'avaient fait ses pr6ddcesseurs, SaTbou a 6galement annonc6 des plans devant 
conduire en fin de compte au retour du pouvoir civil, Ala formation d'une convention charg~e 
de I'dtablissement d'une constitution, au retour du gouvemement constitutionnel, ainsi qu'A 
des 6lections I6gislatives et pr6sidentielles. 

En mai 1989, le CMS a 6td remplac6 par le Conseil Sup6rieur d'Orientation Nationale 
(CSON) en tant qu'organe supreme de determination de la politique Asuivre. L'ex6cution des 
d6cisions de cet organe a 6t6 confi6e au Bureau Ex6cutif National (BEN), cr66 en mai 1989 et 
soumis Aune restructuration en mars 1990. Le Mouvement National pour [a Societ6 de 
Dsveloppement (MNSD), cr66 en ao0t 1988, repr6sentait un retour aux deliberations 
politiques ouvertes et foumissait une structure de parti selon des lign6s paralleles b la 
structure d'organisation de I'Etat. Le President de la R6publique a dt6 6lu president du MNSD 
au cours de la premiere session tenue par cette organisation en mai 1989. L'organisation 
locale du MNSD est pr6sidee, Achaque niveau, par I'autortd administrative ou coutumibre. 
C'est ainsi que le pr6fet est pr6sident de la section d6partementale du MNSD, tandis que ie 
sous-prefet est president de la sous-section du MNSD. Le cumul des fonctions par I'autoritd 
territoriale s'est traduit par un triple emploi pour chaque cadre responsable: I'emploi de 
representant de I'Etat et fonctionnaire en chef de I'administration, I'emploi de pr6sident du 
conseil de d6veloppement correspondant (corps consultatif "populaire"), et maintenant I'emploi 
de chef de 'appareil du parti. Ce cumul des r6les a 6t6 critiqu6 par les administrateurs 
territoraux et par les membres de I'Assembl6e Nationale. 

Une nouvelle constitution a t6 adopt6e par r6f6rendum le 24 septembre 1989. Le 
premier gouvemement form6 aux termes de la nouvelle constitution ne comportait pas de 
premier ministre, bien que ce poste ait t6 pr6vu en tant quoption par la constitution. Le 
Pr6sident de la R6publique a nomm6 un premier ministre, dans le cadre de la rdorganisation 
minist6rielle de mars 1990. Pour faire partie du mouvement de retour a uil gouvemement 
constitutionnel, une Assembl6e Nationale, composee de 93 d6putes, a t6 6lue par pl6biscite 
le 10 d6cembre 1989. L'lection pr6sidentielle s'est tenue A la m~me date. Les 6lecteurs se 
sont vu offrir une seule liste de candidats aux sieges de d6pute national, liste dressee par le 
comit6 central du MNSD et approuvde par le CSON. Le corps l6gislatif a ouvert sa premiere 
session le l er mars 1990. 

Comme nous I'avons mentionn6 au debut de la pr6sente section, ces institutions 
nationales ont 6t soit dissoutes soit suspendues par la Conference Nationale, qui a tenu sa 
session d'ouverture en juillet 1991. Le gouvernement d'Ali SaTbou a dt6 effectivement 
remplac6 par le pr6sidium de la Conf6rence, et I'avenir du Niger, les conditions futures de sa 
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vie politique et 6conomique, font l'objet des d6bats de la Conf6rence et de discussions parmi 

les citoyens du pays. 

2.1.6 Absence d'organisations regroupant les citoyens autour d'intdrets locaux 

En d6pit des efforts qu'ont successivement entrepris les r6gimes d'apres 
l'inddpendance pour mettre en place des structures organisationnelles capables de mobiliser 
les populations locales, le Niger demeure, en r~alitd A 10 ou 15 ans en arrisre des autres 
pays sah6liens en ce qui conceme le niveau d'expdrience en mati~re d'organisation locale et 
de participation locale &la prise de d~cision. On rencontre tres peu d'ONG autochtones 
remplissant un r6le fonctionnel au Niger, les organisations locales qui auraient t6 
susceptibles d'6tre des vdhicules pour exprimer les pnorit6s et les int~r~ts des populations ont 

te accapar6es et subverties par les structures corporatistes dont nous avons parld plus haut, 
et le type de comitd de gestion Avocation sectode!le que Von rencontre ailleurs dans le Sahel, 
tels que les comit6s de santd communautaires, les comit6s de 'enseignement ou ceux des 
pharmacies villageoises sont pratiquement inexistants, si 'cn excepte certaines initiatives 
rdcentes dans le domaine de I'approvisionnement rural en eau. Les organisations qui existent 
en fait tendent A reflter les int~r~ts des 6lites, comme par exemple 'Association des Chefs 
traditionnels. 

1l se peut que le Syndicat des commergants et !e Syndicat des transporteurs 
constituent deux exceptions importantes Acette p6nurie gdn~rale de groupes organis6s 
autour d'int6r~ts locaux. Les reprdsentants de ces organisations sont actifs au sein des 
conseils locaux, de la Chambre de commerce dirigde par 'Etat, et des commissions locales 
charg~es de d6finir 'assujettissement A 'imp6t (Commission des patentes). En s'appuyant sur 
des observations trbs limit6es enregistr~es sur le terrain de maniere non systematique, il 
semble que ces organisations tendent A6tre domin6es par les grosses entreprises de 
comme.'ce et de transport, comme on pourrait s'y attendre. Une etude plus pouss6e des 
capacitds dont font preuve ces syndicats en mar;re d'organisation, de representation et de 
gestion, serait de la plus grande utilitd. Un tel travail de recherche devrait tenter d'6valuer leur 
capacit6 , former la base d'une Chambre de commerce "priv6e" conform6ment aux 
recommandations faites plus loin dans ce rapport. 

Les producteurs agricoles ruraux, les producteurs de I'6levage, les travailleurs, les 
petits commergants, les usagers des services publics, et la population de plus en plus notable 
de ch6meurs urbains, restent essentiellement d6pourvus de moyens institutionnalises de faire 
entendre leur voix. Parmi les consequences de cet tat de choses, on compte le manque d'un 
contrble institutionnel sur les abus de pouvoir par I'Etat, et par ceux qui se trouvent dans des 
postes hierarchiques ou detiennent un pouvoir militaire ou paramilitaire. Le r6sultat en a 6te 
une distorsion des conditions du marchd, des coots de transaction gonflds, un tat 
d'inefficacite et d'incitations n6gatives chez les producteurs. Dans le domaine des services 
publics, le d6clin de [a capacit6 de I'Etat A foumir un minimum de services de qualit6 
acceptable n'a pas trouv6 de r6ponse dans une participation croissante des circonscriptions 
locales et des usagers locaux des services. Ces groupes se sont vu assigner un r6le passif et 
refuser les moyens juridiques, organisationnels et financiers qui sont effectivement 
ncessaires pour assumer une responsabilit6 accrue dans le domaine de l'organisation et du 
financement des services. 
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2.2 Structure administrative 

La R6publique du Niger est un Etat unitaire dot6 d'une bureaucratie fortement 
centralisde qui est charg6e d'organiser et de dispenser pratiquement tous les services publics 
&travers tout le pays. L'autodi primaire en mati6re de politique et d'administration reste entre 
les mains des fonctionnaires du gouvemement national, tandis que la prestation des services 
au niveau local est g6r~e par les agents de branches deconcentr6es des services centraux. Si 
le personnel des services locaux reste plac6 sous I'autorit6 de 'administrateur territorial 
niveau du d6partement et de I'arrondissement - Aqui le gouvemement a d6l6gu6 une autorit6 
ex6cutive, le pouvoir en ce qui conceme la plupart des d6cisions budg6taires et politiques 
rdside dans une hi~rarchie verticale au sein de chaque minist~re. Malgr6 les clameurs 
revendiquant une plus grande rdgionalisation de I'autoril6 en matibre de budget et de 
planification, le syst~me administratif nig6rien demeure fortement centralis6, les decisions 
restant entre les mains des hauts fonctionnaires ou de ieurs sup6rieurs, et sont prises avec 
un effort faible ou nul pour consulter le personnel sur le terrain, le personnel technique 
central, et mme dans certains cas les cadres adrninistratifs suprieurs. 

La fonction publique nigrienne souffre, en plus d'un haut niveau de centralisation de 
mouvements de personnel extr~mement rapides Atous les niveaux sauf aux 6chelons plac6s 
trbs haut dans la hi~rarchie. On peut dire sans exagdrer qu'il est rare de rencontrer un 
fonctionnaire de niveau moyen (formation professionnelle avec responsabilit~s de gestion) au 
niveau de I'arrondissement ou du departement qui soit rest6 au m~me poste pour plus de 18 
mois ou deux ans. Cette remarque s'applique particuli~rement aux chefs de service, aux 
administrateurs territoraux et au personnel technique d'6chelon supdrieur. La situation existe 
egalement au sein des services centraux, avec une rotation fr6quente des techniciens et des 
chefs de division. Ces mutations rapides ont des effets n~gatifs faciles A prdvoir, et ont pour 
rdsultat un manque de continuitd dans les programmes, la d6moralisation du personnel, de 
faibles niveaux de performance pour les agents r6cemment arriv6s, I'affaiblissement du sens 
des responsabilites et des comptes A rendre chez des agents qui considbrent chaque poste 
comme une affectation provisoire, ainsi qu'un manque d'int6gration des fonctionnaires dans 
les communautds obi ils vivent et travaillent. 

2.2.1 Situation de la r6forme administrative 

La lgislation cadre concemant la fonction civile au Niger a ete recemment r~v'sec 
(Ordonnance No 89-18 du 8 decembre 1989); toutefois les textes d'application n'ont pas 
encore 6td publids. Avant la r6forme de 1989, la rdglementation de la fonction publique 6tait 
fondde sur une l6gislation qui remontait A1959 (Loi No 59-6 du 3 decembre 1959). Les 
employ6s publics r6gis par cette Ilgislation se divisent en deux cat6gories: les fonctionnaires 
et les auxiliaires. Les fonctionnaires sont consid6rds comme des employds permanents de 
'Etat, alors que les auxiliaires sont consid6r~s techniquement comme des agents temporaires, 

bien qu'en pratique la continuation de leur emploi soit aussi sore que dans le cas des 
fonctionnaires. Les deux groupes sont sdpar6s par une distinction plus importante, I'ducation 
des auxiliaires tendant A repr6senter un niveau plus modeste de scolaril6 (6cole primaire ou 
en g6n6ral pas plus de trois ann6es d'6cole seconcaire) et les fonctions confi6es Aceux-ci 
tendant a 6tre des postes d'aide dans les divers services publics. De nombreux secrstaires 
des arrondissements et des municipalit6s, et certaii s employ~s des services de comptabilit6 
(agents speciaux) sont des agents auxiliaires bien qu'on assiste Aun remplacement - en 
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particulier de ces demiers - par des fonctionnaires permanents d'dchelon moyen (cat6gories B 
et C). Bien que ces fonctionnaires aient regu une 6ducation plus classique (en g6neral 6cole 
secondaire plus une ou deux anndes de formation AI'Ecole Nationale d'Administration) que 
les agents auxiliaires, iln'a pas dt6 possible de confirmer que leur niveau de comp6tence 
technique et de performance soit sup6rieur. 

L'6volution des agents de la fonction publique est d6crite par le tableau %;i-aprbs.Les 
chiffres foumis ne comprennent pas les juges, les professeurs d'universitd, les employ6s des 
entreprises industrielles ou commerciales du secteur public, le personnel militaire, les effectifs 
de la garde pr6sidentielle ou de la garde r6publicaine, non plus que ;es employ6s des unit6s 
administratives locales. Les chefs traditionnels et certains employds sous contrat (en g~n6ral 
des expatnds) sont 6galement considdrs comme employds de I'Etat. 

TABLEAU 2.1 EVOLUTION DE L'EMPLOI DANS LE SECTEUR PUBLIC, 1982-90 

FAnn6e Agents permanents Agents auxiliaires TOTAL 

1982 14.788 Changement % 11.2151 Changement % 26.003 Changement % 

1983 16.562 +12 11.970 +6.7 28.532 +9.7 

1984 18.530 +11.9 12.480 +4.3 31.010 +8.7 

1985 20.740 +11.9 12.183 -2.4 32.923 +6.2 

1986 21.274 +2.6 11.291 -7.3 32.565 -1.1 

1987 22.912 +7.7 11.075 -1.9 33.987 +4.4 

1988 25.178 +9.9 10.952 -1.1 36.130 +6.3 

1990' 26.064 +3.5 10.964 +0.1 37.028 +2.5
 
I Donnqes do janvier 1990, toutes autres donn6es en date do d6combre do I'annde indiqu6o.
 

Source: D. Robert Juin 1990, page 31 

La n6cessit6 d'op6rer une r6duction des effectifs de la fonction publique est "unpoint 
sur lequel insistent la Banque Mondiale et le FMI, aussi bien que de nombreux organismes 
donateurs bilatdraux. Bien que le Programme d'Appui aux Initiatives Priv6es et A la Creation 
d'Emplois (PAIPCE) ait encouragd certains fonctionnaires Aquitter le secteur public et A 
prendre une retraite anticipte, le gouvemement du Niger n'a pas rdussi A rdduire l'importance 
ou le coOt de l'emploi dans le secteur public. En fait, la r6duction de 2,2% dans les effectifs 
d'agents auxiliaires de 1982 A1990, a dt6 plus que compensde par une augmentation de 
76% des effectifs de fonctionnaires permanents aux salaires plus 6lev6s. 

Les pressions dmanant des institutions financibres intemationales et des autres 
donateurs ont produit quelques d6cisions de politique plut6t mal conques pour "d6montrer" la 
resolution du gouvemement du Niger A r6duire I'emploi dans le secteur public. En mai 1990, il 
a t annoncd une d6cision des cadres supdrieurs du gouvemement visant &transfdrer tous 
les coOts de personnel auxiliaire aux budgets des administrations locales. Une telle d6cision 
dtait lourde de consequences ndfastes pour les communes et les arrondissements qui &partir 
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de ce jour auraient la charge d'assumer la responsabilitd financi~re en ce qui conceme tous 
les agents auxiliaires situds dans leur circonscription. La sant6, I'administration locale et 
I'enseignement dtaient les services primaires employant des nombres importants d'agents 
auxiliaires. Aucune mesure navait 6t6 annoncee pour augmenter les revenus A recevoir par 
les unit6s administratives locales, et ceux charg6s de la responsabilit6 de I'application de [a 
decision devaient confronter une impossibilit6 financi6re dvidente. Dbs avril 1991, cette 
d6cision a t6 officiellement annulde, A la suite de pressions exerc6es par les syndicats 
repr6sentant les employ6s vises. Au lieu de l'ensemble du personnel auxiliaire, ce serait 
seulement les employds travaillant directement pour les administrateurs territoriaux locaux qui 
seraient transferes. Cela comprenait essentiellement les chauffeurs, les employ6s de maison, 
les cuisiniers et les manoeuvres affect6s A la r6sidence du sous-pr6fet, de son adjoint et des 
cadres administratifs. Au total, il y a eu transfert de 411 agents, representant un impact 
budgetaire global d'environ 162 millions de francs CFA par an. 

2.3 Administration territoriale 

Le texte de loi principal portant creation du syst~me d'administration territoriale est la 
Loi No 64-023 du 17 juillet 1964. IIy est fait une distinction entre les circonscriptions 
administratives d~concentrees et les circonscriptions d6centralis6es. Ces demieres se voient 
accorder la personnalite morale, sont responsables de la r6daction d'un budget, de la collecte 
des imp6ts et de l'organisation et foumiture de services sp6cifi~s A leurs populations, tandis 
que les premieres mentionnees existent en tant que bases r6gionales formant extension du 
gouvemement central. 

La hi6rarchie administrative est formf'e par le village, le canton, la commune, 
I'arrondissement, le d6partement et la nation, le departement forrnant une unite d6concentrde 
de I'autorit6 centrale, tandis que la commune et I'arrondissement se voient accorder un plus 
haut degre d'autonomie financi~re et administrative. Le village et le canton sont des 
circonscriptions traditionnelles plac6es sous I'administration de dirigeants selon le droit 
coutumier et assistees d'un conseil. Dans le contexte nigerien, la commune est comparable A 
une municipalit6 tandis que I'arrondissement est semblable 6 un comt6. Le d6partement est 
associe au niveau regional dans le cadre de l'organisation. Le d~partement est dirig6 par le 
pr6fet et I'arrondissement par le sous-pr~fet, tandis que la commune a le maire a sa tate. A 
Iheure actuelle le cadre responsable de chaque circonscription est nomm6 par le Conseil des 
ministres. Le poste administratif est une subdivision de 'arrondissement placde sous la 
direction d'un officier responsable d6pendant directement du sous-pr6fet. 

Les municipalites font aussi lobjet de distinctions selon la taille. Celles de plus de 
25.000 habitants peuvent pr6tendre aV titre de ville, ce qui leur donne dans la ihi6rarchie 
administrative un statut egal Acelui de I'arrondissement, tandis que les communes sont 
subordonnees, du point de vue administratif, A 'autorit du sous-pr6fet. En 1988, une nouvelle 
circonscription appelee communautd urbaine a M6 cr66e pour couvrir la zone m6tropolitaine 
de Niamey. Cette unite administrative a le meme statut qu'un d6partement; elle est form6e 
par les trois communes urbaines de Niamey et dirigde par un prefet-pr6sident nommd par le 
Conseil des ministres. 

IIexiste A I'heure actuelle sept d6partements, la communaut6 urbaine de Niamey, 35 
arrondissements, 21 communes parmi lesquelles 8 villes, 28 postes administratifs, environ 
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200 cantons et groupements nomades, et environ 10.000 villages et unit6s nomades. Les 
circonscriptions terntoriales sont restees stables en general, avec quelques modifications de 
leur statut comme dans le cas de la cr6ation de la communaut6 urbaine de Niamey et 
l'instauration resultante du departement de Tillaberry pour remplacer le d6partement de 
Niamey. De la meme manibre, lorsqu'Agadez s'est vu accorder le statut de ville, le sibge de 
I'arrondissement a etW transport6 dans la communaut6 miniLre de Tchiroz6rine et la 
circonscription a chang6 de nom pour correspondre au nouveau si6ge. Six arrondissements 
ont 6t cr66s entre 1965 et 1983. 

En 1988, les communes urbaines de Mirriah et Dogon-Doutchi ont assum6 leur statut 
avec la nomination d'un maire et I'affectation de personnel administratif.2 La commune rurale 
de Matankari a t6 cr6e la m~me ann6e. L'6tablissement de communes plus petites, tant 
urbaines que rurales, semble &tre plus une reponse Ala pression d'int6r~ts speciaux que le 
r6sultat soit de 'expression d'un desir populaire de gouvemance locale, soit d'une 6tude 
approfondie par des planificateurs urbains ou r6gionaux. Le resultat, comme on le voit expos6 
ci-apr~s en plus de d6tail, a W la suppression d'une portion importante des revenus que 
I'arrondissement tirait des impOts fonciers et taxes sur les commerces, I'assiette de ces deux 
imp6ts se trouvant situee presque exclusivement dans les centres urbains et semi-urbains. 

Dans le present rapport, il ne sera pas fait 6tat des arrondissements et des communes 
dans le cadre des "gouvemements locaux", pour la simple raison qu'on ne leur a accord6 ni 
I'autonomie operationnelle, ni la reconnaissance juridique d'une souverain6e!6 limitee. Dans la 
tradition franaise dtatique, il n'existe qu'un gouvemement, le gouvemement national. Ce 
m~me concept est respect6 au Niger. Les communes et les arrondissements sont dirigds par 
des employds de I'Etat, nommes par le pouvoir central, sont obliges d'obtenir I'approbation 
officielle du minist~re pour pratiquement toutes les decisions oO figurent des ressources 
humaines, matdrielles ou financibres, et sont soumis sans recours aux exigences de I'Etat 
reclamant tribut. Pour parler des communes et des arrondissements en tant que groupes, 
nous avons employd le terme "unit6 locale decentralisde" (ULD). 

2.4 Ddcentralisation: Evolution du concept 

La rdforme administrative s'est vue placde dans une situation plus visible sous 
I'administration du g6neral Ali Saibou. En juillet 1988, il a t6 crdd le poste de SecrUtaire 
d'Etat pour la Rdforme administrative plac6 sous 'autorit6 du Ministre de la Fonction publique, 
du Travail et de la Formation professionnelle. Ce poste a dt6 promu au rang de portefeuille 
ministeriel, et plac6 dans le cabinet du Premier ministre en mai 1989. IIa ensuite transf6rd au 
cabinet du President en decembre 1989. 

La deconcentration et la decentralisation administratives constituent des 6Ilments cles 
figurant dans les diverses exhortations A la rdforme qui ont retenti au cours des quelques 
demieres anndes. Le Ministre de la R6forme administrative a defini ces termes de la manibre 
suivante, durant la conference annuelle des administrateurs territoriaux qui s'est tenue A 
Zinder en f6vner 1989: 

2La commune de Dogon-Doutchi, officiellement cr66e en 1972, n'a jamais fonctionn6 en tant que telle. 
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La d6centralisation est une mode d'administration qui permet 6 'Etat de transf6rer I'autoritM de 
prise de decision du niveau central Aune entit6 sp6cifique pouvant btre soit un 6tablissement 
public (d6centralisation de mission ou fonction), soit une collectivit6 territoriale (d6centralisation 
territoriale). 

La d6concentration est un mode d'administration qui permet de d6l6guer les t~ches et 
responsabilit6s &des niveaux hi6rarchiques inf6rieurs, ces niveaux devant en cons6quence 
rendre compte de I'ex~cution de ces t~ches. 

(Tir6 de D. Robert, juin 1990 page 34) 

La distinction cld dtablie entre ces concepts vient du lieu o6J reside I'autorit6 de prise 
de decision. Aux termes de la d6centralisation, les collectivit6s locales sont habilit6es A 
prendre leur- propres d6cisions dans des domaines sp6cifi6s, tandis qu'aux termes de la 
ddconcentraiion, il n'est transf6r6 que la responsabilit6 d'ex6cution. 

Le discours sur la d~centralisation, de nos jours au Niger, a engagd principalement 
des cadres territoriaux sup~rieurs, ainsi que des hauts fonctionnaires du gouvemement central 
et du MNSD. Le debat n'a pas 6t6 port6 devant la population dans son ensemble, ni devant 
les milieux d'affaires, et I'on n'a pas vu non plus les techniciens et fonctionnaires des niveaux 
de 'arrondissement et de la municipalite y participer d'une fagon visible. Les conclusions et 
recommandations avanc6es par ceux qui occupent des postes importants dans le 
gouvemement n'ont g6neralement pas d6pass6 le stade des palliatifs traditionnels offerts en 
remade Aun systeme administratif inefficace, grevd de d6ficits et fortement centralisd. 

Le Bureau Organisation et m6thodes, du cab,- du Premier ministre a publid en juillet 
1989 un rapport de son Comite technique de d6centralisation, compos6 des Secr6taires 
g6neraux et des directeurs des ministered: du Plan, des Finances, de l'lnt6deur et de la 
Fonction publique, ainsi que des conseillers techniques du cabinet du Premier ministre. Les 
conclusions et recommandations de ce rapport ont soulignd les probl~mes cr6s par une 
legislation et des procedures peu approprides, confuses et non appliqu~es, ainsi que par du 
personnel insuffisant et mal form6 aux niveaux de I'arrondissement et du d6partement, le 
manque de contr6le financier sur les d6partements gouvemementaux et les administrations 
locales, l'emploi abusif des fonds mis Ala disposition du ddveloppement regional et le 
manque de textes reglementant leur usage, et en g6n~ral l'insuffisance des ressources 
financieres au niveau national et sous-national. (BOM 1989). 

En octobre 1989, un comit6 interminist6del ad hoc pour la r6forme administrative a 6t6 
cr d et charg6 de I'dlaboration d'un document devant foumir des directives et une orientation 
g6nerale sur la rdforme administrative. Le comitd devait btre aid6 dans sa t&che par un comit6 
technique qui a 61: cr66 en novembre 1989. Le rapport foumi par ce comit6 technique en 
mars 1990 a 6t6 adopt6 par le comit6 interminist6del ad hoc sans qu'il y introduise de 
r6visions de fond et a 6t6 publi6 en juin 1990. En raison de la situation politique qui a fini par 
conduire A l'ouverture de la Confdrence Nationale au milieu de juillet 1991, il n'a 6t6 entrepris 
aucune action pour appliquer les recommandations pr6sent6es officiellement par le comit6 
interminist6del. 
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Les rapports cit6s plus haut sont remarquables par la candeur avec laquelle ils 
identifient certains des obstacles majeurs qui se dressent sur la vole d'une administration 
centrale et locale efficace au Niger. Le potentiel accordd . un effort de d6centralisation, par la 
loi sur la r6forme administrative de 1964 ne s'est pas ralisd en raison de I'absence d'une 
vdritable d~centralisation par transfert, c'est-,-dire transfert vers le bas de I'autoritM de prise 
de decision. "Les arrondissements et les municipalit6s sont resins sans pouvoir, les decisions 
importantes les concemant sont comme par le pass6 prises A 'echelon central.." (MCRA, 
mars 1990, page 11). Parmi les autres obstacles essentiels cites se trouvent la concentration 
des fonctionnaires de haut niveau au centre, en corrdlation avec le manque de capacit6s 
techniques suffisantes dans les arrondissements et les municipalit6s, et le manque de 
formation ad6quate pour les membres des conseils locaux. Enfin les rapports accordaient une 
importance non n6gligeable au fardeau que repr6sentait le syst~me de contr6le administratif 
(tutelle) exercd par le Ministbre de I'ntdrieur et par les pr~fets, une tutelle qui "...ne se limite 
pas A un simple contr6le de la legalit6 des actions mais va jusqu'A contrbler lopportunit6 (des 
decisions locales)." (MCRA, juin 1990, page 14). 

Le comitd interministdriel recommanda que ['on pousse plus loin la d6concentration et 
la d6centralisation administrative, sans proposer d'actions sp6cifiques A engager. La plupart 
des recommandations se rapportent Ades am6liorations g6n6rales dans les operations 
administratives, Ades 6claircissements et pr6cisions en matiere de structure op6rationnelle, 
de fonctions et de d6finition d'emploi. IIest significatif de noter que les recommandations 
sp~cifiques faites par le comit6 technique &propos des ressources financi~res n'ont pas 6 
retenues par le comit6 interministeriel. En r6sumd, i n'est r~clam6 aucune restructuration de 
fond des rapports au sein de gouvemement, ni de la r6partition de I'autorit6, ou des 
ressources financi6res et humaines entre le gouvernement central et les arrondissements et 
municipalit~s. Ce qui est p~us important, les recommandations dmises dans ces rapports 
ri,,elent une dichotomie totale entre la reforme administrative, la d6centralisation et 
d~concentration d'une part, et la rdalisation finale d'une d6mocratisation de la vie publique 
nig6rienne d'autre part. 

Plus r6cemment, deux s6minaires sur la d~centralisation ont W organis6s par le 
Ministere de la Reforme administrative. Le premier s'est tenu A Niamey en ao~t 1990, et le 
second a eu lieu AZinder en octobre de la m6me ann6e. Le ton et les implications des 
conclusions et des recommandations issues de ces sdminaiies sont considerablement plus
critiques et d'une plus grande portde que dans le cas des comit6s techniques dont nous 
avons parld plus haut. Ces s6minaires ont 6t6 organises avec une forte participation du 
CSON et du MNSD et avaient principalement des fonctionnaires comme participants. 
Seulement cuatre ou cinq des 56 participants cites sur la liste du s6minaire de Zinder 
pouvaient 6tre considdr6s comme des repr6sentants de la population. N6anmoins, les 
analyses d6taill6es consignees par les diverses commissions qui se sont r6unies durant le 
serninaire t6moignent d'un engagement sans r6serves en faveur de I'dlimination des obstacles 
structurels et proc~duraux qui bloquent une autorit6 accrue au niveau local (tant au niveau du 
d6partement que de 'anondissement). L'Atelier national de d6centralisation, qui s'est tenu A 
Zinder, a pris pour point de d6part la critique des r6sultats du s6minaire de Niamey. Les 
participants Acet atelier de Zinder ont conserv6 la plupart des conclusions et 
recommandations du premier s6minaire et en ont ajout6 d'autres. 
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Les seminaires ont produit des recommandations dans un cdrtain nombre de 
domaines, parmi lesquels 'administration publique, la planification . ,6veloppement 
(amnagement du territoire), les finances publiques locales et la decentralisation de 
r'investissement public. Bien qu'aucun de ces seminaires ne se soit adress6 directement A la 
question de la participation populaire A la prise de decision, le seminaire de Zinder a envisage 
le probl~me du rapport entre la population et le processus de decentralisation, au cours des 
travaux d'une commission sur la circulation de l'information. En general, les recommandations 
dtaient techniquement faisables, et nombre d'entre elles etaient appuyees par les experiences 
enregistrdes et les donndes rassembl~es durant la recherche sur le terrain pour le present 
rapport. 

3. FINANCES PUBLIQUES LOCALES 

Les responsabilites concemant la mobilisation des revenus locaux, leur gestion et la 
mani~re de les depenser se trouvent partagdes entre les ministbres de I'lnterieur et des 
Finances, avec un certain degrd d'intervention par le Ministare du Plan. En thdorie, les agents 
du service national des imp6ts3 ont la responsabilitd d'6tablir les r6les d'assujettissement A 
l'imp6t, aides en cela par le service des Douanes et le service du Domaine public (service 
Domanial). Les agents du service des Douanes participent au prdlevement des taxes A 
l'importation et a 'exportation et des redevances de ce genre et aident 6galement a. recouvrer 
les montants "minimum" obligatoires de la taxe sur la valeur ajout6e (TVA), de la taxe sur les 
b6nefices industels et commerciaux (BIC) et de la taxe sur les bin6fices fix6e 
administrativement (IFB). Le service du Cadastre et le service Domanial sont charg6s de tenir 
le relevd cadastral des biens fonds et de fixer les imp6ts fonciers. En pratique, I'evaluation de 
l'imp6t foncier se fait d'une manibre conjointe par les agents du service des imp6ts et ceux du 
service Domanial, hors de Niamey. 

Le recouvrement des imp~ts tombe 6galement sous la responsabilit6 du Minist~re des 
Finances, mais est pris en charge par deux divisions s6par6es, le Trdsor, et le service de 
Comptabilite Publique. La responsabilit6 du recouvrement des taxes et redevances locales 
est confide au Ministere de rl'nterieur. La distinction entre un impCt national, dont le produit
"appartient" au budget national, bien qu'il puisse &tre r6troc6d6 en partie ou dans sa totalite 
aux budgets locaux. et les taxes locales qui s'int~grent completement dans le budget de la 
Iocalite en question, est une distinction importante lorsqu'il s'agit de determiner le niveau 
d'autonomie fiscale des ULD, ainsi que les acteurs sur qui reposent les responsabilites 
d'6tablissement de I'assiette, et de recouvrement. 

Les depenses locales doivent suivre des procedures determinees A I'Mchelon national 
et observer les priorites, les montants et les destinations determin6s par des budgets 
approuves par le conseil local. La responsabilit6 de I'autorsation des depenses repose sur 
'acministrateur territorial de la LDU, tandis que le comptable de I'arrondissement assume les 

' Au Niger le *service des impbts" s'appelle la Direction des Contributions Diverses. Techniquement, la Direction 
G6nerale des Imp6ts est compos6e de trois services, le cadastre, le domaine public, et les contributions diverses, c'est
i-dire le serv;ce des imp6ts. Au niveau du departement, chaque service (s'il existe) a son propre chef de service 
rendant directement compte Ason bureau central. Amoins d'indication contraire, toutes les rdferences faftes dans ce 
rapport au service national des imp6ts concement ieservice des contributions diverses. 
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fonctions de contr6leur financier et doit s'assurer que les procedures observees pour ces 
d6penses sont conformes aux recommandations, avant d'effectuer les d~caissements. 

Le financement national soutenant les agences du ser/ice public operant aux niveaux 
de l'arrondissement et du departement procede s~parement de I'acheminement des fonds 
mobilises par les ULD ou qui leur ont 6t6 accordes pour leurs budgets propres. Chaque 
service - agriculture, e6vage, environnement, sant6, education... - a son propre budget tire 
des ressources nationales. Le financement du service est determin6 par l'unite centrale du 
ministere et transfere vers la ULD, ordinairement sous forme de credits, generalement sur une 
base trimestrielle, et lA la comptabilite de ces fonds est suivie par un agent special en sa 
capacite qui est d'6tre !'agent local du Ministere des Finances. Le chef de service est 
responsable de la gestion des credits del6gues A son service et a . responsabilite de 
'autorisation des depenses. 

3.1 Organisation fiscale locale 

A Iheure actuelle, les services nationaux des imp6ts et du Tr~sor ont, A l'echelon 
regional, des bureaux qui sont designes comme le Centre des Imp6ts departemental et 
comme la Paierie departementale. Cette demiere est une succursale du Tresor national et est 
chargee de payer les employes de rEtat, comme son nom l'indique, et d'effectuer dans le 
departement le recouvrement des imp6ts nationaux. Ni le Tresor, nile service des Imp~ts n'a 
d'agents au-dessous du niveau d6partemental. En fait, A l'heure actuelle, il n'y a pas dans 
tous les departements, des bureaux du Tresor et des Imp6ts. Le departement de Diffa, A 
'extremite orientale du Niger, est desservi par des branches du Ministbre des Finances qui se 
trouvent dans le departement de Zinder, et le d~partement de Dosso n'a pas de succursale 
du Tr~sor. 

Le recouvrement des imp6ts, ainsi que le paiement des factures et des employs 
publics, sont effectues au niveau de larrondissement par I'agent special, un agent dont le 
service est attache A I'arrondissement mais dont le cadre hirarchique est le service national 
de la Comptabilite publique. Le comptable d'arrondissement ne doit pas rendre compte au 
tresorier-payeur d6partemental et n'est soumis ni a !a supervision, ni A I'autorite de ce dernier. 
Pour cette raison, et cause du manque de ressources materielles et humaines, la paierie 
departementale ne fait le recouvrement en prntique que des revenus de la municipalite ob elle 
se trouve. L'existence de deux lignes hicarchiques sdpar6es, Iune allant du tresorier-payeur 
d~partemental au Tresor national, et 'autre du comptable d'arrondissement au service 
national de la Comptabilit6 publique, constitue un problerne tres s6rieux qui entraine un 
mauvais contr6le du processus de recouvrement des imp ts, une circulation de l'inforrnation 
imparfaite et un manque d'efficacite dans la supervision, la foirmation et l'orientation des 
comptables d'arrondissement. 

Pour ce qui est de I'etablissement de I'assiette et des r6les, les agents du service des 
Imp6ts d~partemental d6pendent de la bonne volont6 et de la collaboration des cadres et 
fonctionnaires de rarrondissement pour accomplir leur mission. Dans bien des cas, 
l'identification des contribuables soumis a la contribution, fonciere (CF) doit 6tre effectu6e par 
le personnel de I'arrondissement qui transmet les resultats au service des Impbts 
d~partemental. Les recensements de depart des entreprises soumises A la patente doivent 
egalement btre pratiquds par les agents travaillant pour I'arrondissement. 
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3.2 	 Capacit6s d6partementales en matiere de r6les d'imposition et de recouvrement 
des imp6ts 

Au niveau du d6partement, les capacit6s du service des Imp6ts et du Tr6sor ne 
suffisent pas Aassurer u. fonctionnement convenahe en mati&e d'6tablissement de I'assiette 
et des r6les, et en matibre de recouvrement. Les ,Jfectifs r6duits d'agents d'6chelon moyen et 
principal restreignent s~deusement la capacit6 de ces deux services d'6tendre leurs activites 
Ades centres de population autres que le chef-lieu du d6partement ob ils se trouvent. Les 
transports constituent aussi un problme, les bureaux du Tr6sor 6tant particuli6rement sous
6quip6s. Peu de bureaux d6partementaux, soit du service des Imp6ts, soit du Tresor, ont pluu; 
d'un v~hicule utilitaire, aucun de ceux qui ont t visit6s ne possddaient de v6hicules tout 
terrain. Le manque de v6hicules et d'allocations carburant suffisantes limite la capacit4 du 
service des imp6ts d'identifier les contdbuables pour fixer le montant des imp6ts, dbs qu'ils 
resident ou ont des entreprises en dehors du centre d6partemental, tandis que pour le service 
charge du recouvrement, le manque de personnel et le peu de mobilit6 rend impossible 
d'engager des poursuites mat6delles contre les contribuables ddlinquants. 

3.2.1 	 Personnel 

Le tableau ci-dessous foumit les effectifs et la r6partition par classes des employds de 
cinq centres d'lmp6ts d6partementaux, ainsi que du bureau central de Niamey. Bien que les 
chiffres ne correspondent pas toujours Aceux qui ont t, enregistres dans les centres 
d'lmp6ts visit6s, les dcarts ne sont gu6re sensibles. Aux fins de pr6sentation, les subdivisions 
des classes ont t6 combin~es, par consequent la classe A repr6sente le total des agents Al 
et A2, 	et ainsi de suite. 

Le facteur le plus frappant que r~v~le ce tableau est la tres forte concentration de 
personnel, et sp6cialement de techniciens supdrieurs de fiscalit6, dans la crpitale. Prbs de 
70% des agents de classe A de formation sup~rieure se trouvent dans la communaut6 
urbaine de Niamey. Trois des quatre agents Al qu'emploie le service nPtional des Imp6ts sont 
affect6s au bureau de Niamey. On peut comprendre une certaine concentration de personnel, 
6tant donn6 l'importance 6conomique de la capitale, la forte concentration des activitds 
commerciales en ce site et les responsabilit~s suppldmentaires d'un bureau central. Toutefois, 
Niamey ne reprdsente gu~re plus de 5% de la population nationale, selon les donn~es 
prO.liminaires du recensement de 1988, et en plus les activit6s commerciales des zcnes de 
Maradi et de Zinder le long de la frontibre nig6drienne sont aussi tout-A-fait importantes. En 
outre, si l'on excepte le directeur et un ou deux cadres sup6deurs, le personnel du service 
des Imp6ts de Niamey s'6loigne rarement de la capitale, n'a aucune responsabilit6 de 
supervision sur les bureaux rdgionaux, et n'est pas charg6 non plus de l'identification et de 
I'6valuation des biens fonciers, responsabilitds qui, ANiamey, sont entre les mains du 
Cadastre et du service Domanial. 
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TABLEAU 3.1 	 PERSONNEL DU SERVICE NATIONAL DES IMPOTS 

PAR DEPARTEMENT ET CLASSE - JUILLET 1991 

CLASSE 

DEPARTEMENT A B C D AUXIL. DACTYL. CHAUF. PLANTON 

NIAMEY 16 19 22 0 5 4 4 4 

DOSSO 1 3 1 1; 0 1 1 1 
MARADI 2 4 2 0 3 0 1 1 

ZINDER 1 2 1 1 2 1 1 1 
AGADEZ 2 0 3 0 0 1 1 
TAHOUA 1 3 3 0 1 1 1 1 

Total 23 31 32 1 11 8 9 9 

Source: Direction generale des imp6ts, Division du personnel 

La situation est la m~me pour les paieries d6partementales. Les effectifs dans les 
paieries sont tout-&-fait modestes: le d6partement de Zinder a sept agents et trois employes 
assurant le soutien (chauffeur, secr6taire et planton). Maradi a un total de 11 agents sur 
lesquels trois ne sont plus capables de remplir leurs fonctions, tandis que la paierie
ddpartementale d'Agadez a huit agents. Le trdsorier-payeur et son adjoint sont g6n6ralement
des cadres de niveau A, tandis que les fonctions op6rationnelles sont prises en charge par
des employes de niveau C et D. Chaque bureau dispose d'un camion pick-up et regoit une 
petite allocation trimestrielle en carburant. 

La paierie d6partementale a un certain nombre de fonctions en plus des notifications & 
envoyer aux contribuables, des regus et de 'enregistrement des paiements des imp6ts, de la 
collecte des imp6ts et des mesures coercitives. Toutes les allocations budg6taires nationales 
pour les services publics deconceritrds qui se trouvent au niveau d6partemental sont 
transfdrees par r'entremise de la paierie et le trdsorier-payeur sert de contr6leur financier pour 
ces services publics. Les paiements des retraites et de la s6curit6 sociale sont aussi faits par
la palerie dans les d6partements d6pourvus d'une succursale officielle du Centre national de 
s~curit6 sociale (CNSS). Les fonds des projets de d6veloppement A financement international 
ont b-.jssi etd "gdrds" par la paierie d6partementale. 

3.2.2 Recouvrement et mosures coercitives 

Les responsabilit6s de recouvrement et de mise en application de la paierie 
d~partementale sont r6duites b une action qui ne va gu~re au del& de la r6ception avec 
quittance -as paiements effectu6s au bureau m~me. C'est-,-dire que le systbme de 
recouvrement des imp6ts d6pend presque entierement du respect volontaire des obligations
fiscales par les contribuables. Cela signifie en piatique que les contribuables qui trouvent peu
commode ou peL 6conomique de payer des p6nalit6s fiscales officielles ou officieuses aux 
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gendarmes et aux agents de la police, se portent volontaires pour payer leurs imp6ts. Les 
entreprises qui sont engagfes dans des contrats du gouvemement ou ont I'espoir d'en 
b6ndficier paient 6galement leurs imp6ts car c'est une condition de participation aux appels 
d'offres et de presentation de sournission. Les entrepnses du secteur formel sort celles qui 
ont les plus grandes chances et sont ainsi grev~es plus lourdement par le syst6me fiscal, 
d'une mani~re qui dpasse de beaucoup la question d'dquit des taux d'imposition et des 
pratiques de I'6tablissement de I'assiette, lorsqu'on compare les entreprises du secteur formel 
A celles du secteur informel. 

Aucune des trois paienes d6partementales auxquelles la prdsente mission a rendu 
visite ne disposent de capacit~s de mise en recouvrement de l'imp6t et de poursuites 
coercitives. Deux de ces trois bureaux ont un agent qui est officiellement charg6 du 
recouvrement des imp6ts (agent de recouvrement), mais dans un des cas cet agent n'a pas la 
capacite mat6rielle de poursuivre les contribuables. Aucun de ces agents ne dispose de 
moyen de transport. La paierie d'Agadez n'a pas d'agent de recouvrement et depend de la 
commune d'Agadez pour qu'elle foumisse des agents capables de poursuivre les 
contribuables. Le manque d'une capacit6 de mise en recouvrement efficace a de nombreuses 
consequences, parmi lesquelles - ce qui va de soi - un taux de recouvrement tres faible. Les 
in6quit~s pr~sentes dans le systbme fiscal nigi.ren sont exacerb6es par des diff6rences dans 
la maniere dont p~sent les charges fiscales, en raison d'un non-paiement s'exergant 
s~lectivement. Ces conditions ont aussi un effet d6bilitant sur les revenus de I'Etat et sur les 
revenus locaux. La paierie d6partementale de Zinder a fait rapport d'un total de 1,16 milliards 
de francs CFA en imp6ts non payes en date du 30 juin 1991. La portion qui revient A la 
commune de Zinder sur ce montant est de 450 millions de francs CFA, dans ce qui ne 
repr6sente que les imp6ts "nationaux" r6troc~ds aux budgets communaux. La paierie 
d'Agadez, cr6de en novembre 1989, a rendu compte d'un montant d'imp6ts non recouvr6s 
s'dlevant A 195 millions de francs CFA, la commune d'Agadez citant 115 millions sur ce 
montant. 

3.3 	 Moyens d'action des arrondissements en matibre d'6tablissement de rassiette et 
de recouvrement 

Comme nous I'avons mentionn6 dans les sections pr6cedentes, les arrondissements 
sont charges de I'dtablissement de I'assielte et des r6les, ,'nsi que du recouvrement de tous 
les impbts, taxes et redevances locales. IIest aussi prdvu que les agents de I'arrondissement 
aideront les agents fiscaux du dpartement A identifier les contribuables soumis aux imp6ts 
nationaux, specia;ement la patente (imp6t qui donne licence aux entrep.ises) et les 
contributions foncibres. Ni les agents employ~s par larrondissement, ni I'expert comptable 
local ne sont qualifi6s pour 6valuer les assiettes d'imp6t et appliquer les taux d'imposition. En 
d~pit de leur manque de formation aux disciplines requises, et d'autotl dans ce domaine, on 
leur demande souvent de remplir ces fonctions, en I'absence d'un agent fiscal officiel. C'est 
souvent le cas pour la patente et pour les impbts fonciers. 

Le chef-conptable local assume essentiellement une fonction de "caissier", recevant 
les versements fiscaux fats; au titre des imp6ts locaux et nationaux. Cet agent ne dispose 
d'aucun moyen de transport ni de budget pour veiller AI'application des obligations fiscales. 
Les arrondissements, pour le remplacer, emploient des collecteurs d'imp ts et de redevances 
locaux qui regoivent un pourcentage des revenus recouvr~s (g~neralement 10%). Les 

20 



systbmes particuliers de recouvrement des impbts au niveau local sont ddcdts dans une 
section ult6deure. 

Bien qu'il arrv' que I'agent special demande aux administrateurs de I'arrondissement 
et aux cadres de la police et des gendarmes de foumir une assistance pour obliger au 
paiement des imp6ts, cette circonstance est rare. Le sous-prefet peut mettre en oeuvre 
I'autodtd de son office pour encourager les chefs de canton et de village A forcer le paiement 
des imp6ts de capitation de I'arrondissement, mais il est rare que l'on exerce des pressions 
officielles sur des contribuables individuels, et encore moins sur ceux qui sont des notables ou 
ont des protections politiques. D'une maniere g6ndrale, seuls les petits commergants et 
artisans sont soumis Aune forme quelconque de mesure coercitive pour le recouvrement des 
imp6ts, et ces mesures sont ex6cutdes par les collecteurs locaux d'imp6ts et redevances dont 
nous avons parl6 plus haut. 

4. MOBILISATION DES REVENUS AU NIVEAU LOCAL 

Ce qui precede donne une description du systeme fiscal dans son ensemble, et l'on y 
a soulignd la repartition de I'autorite et des responsabilites, en matiere d'6tablissement de 
I'assiette et des rbles, au niveau de I'arrondissement et du d6partement. La pr6sente section 
foumit le detail des types de revenus specifiques qui sont incorpores dans les budgets locaux, 
et continue par une r6capitulation des taux d'imposition et de l'ordre d'importance des 
contributions fiscales. Les divers systbmes d'dtablissement de I'assiette et des rles, et de 
recouvrement, pratiquds A I'6chelon local sont aussi expos6s. 

IIfaut faire remarquer qu'il existe, au niveau local, une mobilisation d'autres ressources 
qui ne figurent pas directement dans les budgets locaux ou nationaux. Certaines de ces 
ressources sont financieres, telles que les redevances pour services publics, tandis que 
d'autres ne sont pas d'ordre monetaire. Un exemple de ces dernieres est foumi par 
l'investissement en ressources humaines apport par les contribuables pour la construction et 
'entretien des installations et ouvrages publics, tels que les routes, les dispensaires et les 
ecoles. Les ressources non budgetaires de ce type sont 6tudiees A la Section 7. 

La mobilisation des ressources non budgetaires au niveau du d6partement et de 
I'arrondissement prend aussi la forme de r6quisitions, de contributions, de dons et de cadeaux 
provenant d'entreprises du secteur privd et de personnes privees pour assurer le soutien 
d'unit6s administratives et de services publics locaux. Ce genre de "taxation informelle" 
(Prud'homme) est trbs rdpandu, d'une manibre non systematique, et tres mal compris au 
Niger. et pourtant les ressources ainsi mobilisdes sont loin d'dtre ndgligeab!es. En fait, au fur 
et Amesure que les ressources fiscales ont vu baisser leur niveau par rapport au coOt des 
operations du gouvemement et des prestations de service public, les exactions de cette 
nature ont eu tendance Aaugmenter. Les administrateurs locaux peuvent se sentir contraints 
& ressortir &des moyens tels que des demandes impos6es aux commergants et aux autres 
contribuables en matiere de transports, de carburant, de foumitures ou plus simplement pour 
en obtenir du cr6dit. Ce demier point est particulierement problematique, dtant donn6 que 
certaines entreprises telles que les stations service et les magasins de foumitures de bureau 
dependent en grande partie des achats faits par les agents et services du gouvemement. Les 
utilisateurs des services sont dgalement soumis Ades requites pour des "dons" consistant en 
fonds, main d'oeuvre et mat6daux pour le fonctionnement d'6coles sous 6quip6es et 
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d~munies de fonds suffisants. De plus en plus, ilest demand6 aux patients de payer pour 
tous les m6dicaments prescrits pour leur traitement ainsi que pour des foumitures de base 
normalement foumies par les services de sant6 pour des traitements simples. Enfin, certains 
coits liis A la foumiture des services publics sont pris en charge par des individus en tant 
que dons. C'est le cas lorsqu'un gros commergant assume les frais de la construction 
d'installations d'enseignement ou de sant6 pour des communaut6s qui en sont d6pourvues. II 
n'a pas t6 possible d'estimer la valeur financibre ou 6conomique de la taxation informelle. 

4.1 	 Ressources budgetaires locales 

Les ressources budg~taires que les arrondissements et les communes sont habilit~es 
lgalement A recevoir comprennent (1) les revenus fiscaux, (2) des pr~ts, (3) des revenus 
provenant de 'exploitation ou de la vente d'avoirs publics locaux, (4) des dons et legs, et (5) 
une assistance financibre de la part du gouvemement national. La i6gislation dtablissant les 
fondements des finances publiques locales, la Loi No 65-006 du 8 fvrier 1965, sp~cifie en 
outre que les taux maximaux des redevances et imp~ts locaux sp6cifiques, ainsi que des 
surtaxes locales (centimes additionnels) appliqudes aux taxes de I'Etat, doivent &tre fix6s A 
I'Mchelon national et pr~sent6s dans la Ici de finances nationale qui est publi~e annuellement. 
Les decisions locales concemant I'dtabl;ssement de surtaxes, I'acceptation de dons et legs 
comportant des conditions sp6ciales ou des coOts financiers, et tous les pr6ts sollicitds par les 
unit6s locales d6centralis6es, doivent 6tre approuv6s par I'autorit6 de supervision, en 
l'occurrence le Ministbre de l'lnt6deur. 

Les administrations locales peuvent recevoir une assistance de I'Etat sous la forme de: 

(1) 	 aides ou subventions dans le but exprbs d'dquilibrer le budget d'exploitation ou 
d'aider A la mise en oeuvre de programmes de d6veloppement locaux, 

(2) 	 transfert de la totalit6 ou d'une partie des recettes tir6es de certains impbts 
nationaux d~terminds, et 

(3) 	 revenus tir6s de la vente ou de la location de biens nationaux ou d'autres 
ressources nationales situ6s sur le territoire de I'administration locale. Bien que 
l'on alt vu utiliser tous les moyens de transf6rer des revenus de I'Etat vers les 
administrations locales, les deux premibres formes de transfert sont les plus 
courantes et les plus importantes du point de vue financier. 

Finalement, les unit6s locales d6centralis6es sont autonsdes A imposer des 
redevances de service pour les services que l'unitd locale d~centralis6e rend pour le b6ndfice 
exclusif et personnel des contribuables, tant que les recettes provenant de ces redevances ne 
d6passent pas le co)t effectif ou une estimation raisonnable du co~t, de la foumiture du 
service. Le service en question peut btre facultatif ou obligatoire. Cette disposition offre aux 
unit6s locales d6centralisdes un vaste domaine d'occasions de cr6er de nouvelles sources de 
revenus pour financer les services requis en priorit par la population, mais elle est rarement 
utilisde. 
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Ces dispositions d'ordre gen6ral ont te rendues plus spdcifiques en mai 1966.4 (Se 
reporter A I'Annexe 3). Dans ces dispositions figure l'identification de quatre articles de revenu 
national sur lesquels une surtaxe locale (centimes additionnels) pouvait 6tre appliqu6e: la taxe 
sur le b6tail, la CF ou contribution fonciere sur les proprietds b~ties, la patente, et la taxe sur 
les dtpblissements vendant des boissons alcooliques, la licence. En 1978, la taxe sur le betail 
a te abolie, et Adater de I'exercice budgetaire 1980, les recettes de la patente, de la licence 
sur les bars et de la contribution fonci~re sur les propridt6s b~ties ont 6t6 cedes aux budgets 
des communes et des arrondissements. La surtaxe locale sur la proprit batie a t6 abolie 
en cons6quence de ce transfert, tandis que la surtaxe sur la patente a 6t6 maintenue. La Loi 
de finances de 1984 fixe le montant maximal de la surtaxe sur la patente et la licence t 30 
pour cent. ' 

II importe de noter que la patente, la licence et la contribution sur les propriet6s b~ties 
n'ont pas et6 converties en articles de revenu local, mais demeurent des imp6ts d'Etat, le 
transfert ne portant que sur les recettes. Les autoritds locales n'ont aucun contr6le sur ces 
taxes, et les revenus r6sultant du transfert peuvent 6tre restreints par decision du 
gouvemement centra,. C'est ce qui s'est passe en fait dans le cas de la contribution fonciere 
ou CF, Adater de rexercice budgetaire de 1989; Ia d6cision a 6t6 prise cette annee la de 
retenir 30 pour cent des recettes au profit du budget national.6 

Les arrondissements et les communes ont 6td autoris6s par la l6gislation de 1966, A 
imposer des taxes sur les activites et les avoirs suivants, dans les limites des niveaux 
maximaux imposes par la Loi nationale des finances. 

1) revenus des loyers des biens fonciers (abrog6 en 1983) 
2) valeur locative des locaux Ausage de bureaux (article abrog6 en 1983) 
3) terrains insuffisamment b~tis ou biens fonciers soumis au zonage 
4) motocyclettes et bicyclettes non motors6es 
5) recettes provenant de spectacles publics et d'activites recreatives pubUques 
6) exploitation des d6bits de boisson 
7) exploitation des carrieres 
8) pompes Aessence 
9) taxis 
10) bateaux et embarcations motoris6s et non motors6s 7 

11) griots 
12) publicite, sp6cialement haut parleurs et pancartes 

4Loi No 66-022 du 23 mai 1966 d6terminant la liste des imp6ts et taxes de I'Etat sur lesquels peuvent 6tre institu6s 
des centimes additionnels au profit des Arrondissements et des Communes et d6finissant les matibres sur lesquelles 
peuvent porter les taxes fiscales et imp6ts d'Arrondissement ou Municipaux. 

SOrdonnance No 84-35 du ler Octobre 1984, Article 6. 

SOrdonnance No 89-013 du 21 septembre 1989, Article 6. 

7 Bien qu'embarcation signifie un bateau, grand ou petit, utilis6 sur des 6tendues d'eau, au Niger cette taxe 
s'applique exclusivement aux charrettes Atraction animale; le nom de cette taxe n'a jamais t6 chang6 depuis sa 
transplantation Apartir du code fiscal de la Republique franqaise. 
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13) installations artisanales et commerciales dans les march6s publics 
14) installations artisanales et commerciales dans les lieux publics hors des march6s 

Les arrondissements, mais non les communes, ont aussi t autods.,) Acrder un 
impbt d'arrondissement portant sur tous les contribuables, ainsi qu'un irnp6t sur les 
co!porteurs et voyageurs de commerce. 

Les maximums Igaux ont t6 6tablis par la Loi de Finances No 66-038 du 14 
septembre 1966, prenant effet pour I'exercice fiscal de 1967. Des amendements substantiels 
aux taux et montants maximaux fix6s initialement, ont t6 introduits en 1975 (Ordonnance No 
75-37 du 4 octobre 1975), en 1980 (Ordonnance No 80-39 du 19 septembre 1980) et en 1983 
(Ordonnance No 83-33 du 14 septembre 1983). D'autres modifications portant sur des taxes 
et imp6ts sp6cifiques, comme par exemple le changement qui en 1989 a modifid I'allocation 
des recettes de la contribution foncibre, ont t6 faites d'une manibre non syst6matique au 
cours des ann6es. Cela a Wt6 le cas en particulier pour [a patente pour laquelle de nouveaux 
m6tiers et activit6s commerciales sont venus s'ajouter A [a liste, m~tiers tels que les 
paysagistes, les firmes de s6curit6, les esthdticiennes, les auto-6coles et les clubs d'arts 
martiaux, augmentant ainsi le nombre des professions imposables. 

Deux conclusions d'importance critique se sont ddgag6es en ce qui conceme les taux 
applicables Ilgalement et les sources de revenu pour les arrondissements et les communes. 
Tout d'abord, il ne semble pas exister de liste officielle comp!bte et mise Ajour des sources 
locales de revenu, ainsi que des taux et niveaux maximaux des redevances qui y 
correspondent. En fait, on ne trouve pas de recueil mis &jour compilant les imp6ts nationaux. 
L'ouvrage "R6gime fiscal de la R6publique du Niger, publi6 en 1982, est le plus r6cent recueil 
de l6gislation fiscale pour le pays. Les modifications et amendements sont annonc6s par 
messages radiophoniques, memorandums et publication dans le Joumal Officiel. Les 
responsables du fisc et les .dministrateurs locaux sont oblig6s de tenir et de mettre &jour, 
sur leur propre initiative, des dossiers concemant les avis officiels des amendements et 
modifications apport6s A la lgislation fiscale, aux taux et aux proc6dures. Le Service national 
des Imp6ts a fait savoir qu'un nouveau recueil, sous forme de Codn fiscal national, a dtd 
achev6 en mars 1991, mais que sa publication attend le financement n6cessaire. 

La second conclusion a des rapports directs avec la premibre. Etant donn6 le manque 
d'information, les responsables locaux sont souvent dans I'ignorance de la r~glementation 
officielle en ce qui conceme la fiscalit* locale. Dans nombre des sites visit6s, il a t6 observ6 
un haut degr6 de confusion en ce qui conceme la d6signation officielle de certains imp6ts ou 
taxes, le taux I6gal, la proc6dure pour modifier les taux et I'autorite exercde localement en 
matibre de crdation ou de modification des imp6ts et taxes, redevances et proc6dures 
d'administration des revenus du fisc. Dans un certain nombre de cas, les taux des imp6ts 
d~passaient les maximums dtablis par la Loi de Finances. C'dtait le cas en particulier pour la 
taxe sur les charrettes, la taxe sur les colporteurs, et les redevances de parking A I'ext6drieur 
des stations de transports publics. Le manque d'information sur les procedures et les rbgles 
officielles, s'est traduit par une d6pendance marqu6e vis-&-vis des pratiques antrieures, a 
ddcouragd les initiatives locales pour am~liorer les revenus publics, tout en encourageant les 
abus et la corruption. 
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A moins que ne se produise un changement marqu6 dans les attitudes des hauts 
fonctionnaires, cette situation a peu de chances d'6voluer dans un avenir immediat. Les 
responsables du Ministere de l'lntdrieur ont expliqu6 leur ignorance des questions de fiscalit6 
locale en disant que les imp6ts etaient 'affaire du Ministere des Finances. Au Ministere des 
Finances, les hauts fonctionnaires du Service national des Imp6ts ont expliqu6 qu'ils ne 
s'occupaient que de la fiscalit6 centrale et qu'ils n'exergaient pas de suivi sur les reglements 
de fiscalit6 locale qui concemaient le Minist~re de I'lnteieur. L'avant-projet recemment mis au 
point pour le Code fiscal national ne comporte pas de section detaill6e sur la fiscalite locale. 
Le point crucial de cette situation repose sur la fait que les fonctionnaires du gouvernement 
central ne considerent pas la fiscalitd locale comme ayant un intret direct pour eux ou pour 
leurs carribres. Et cependant, ce sont ces mgmes fonctionnaires qui sont charges d'approuver 
toutes les questions de fiscalit6 concemant les arrondissements et les communes, qui doivent 
foumir la supervi ., et l'orientation en ces mati&res, et qui doivent garantir la I6galit6 des 
d6cisions locales. 

4.1.1 Taux et niveaux maximums Iegaux pour les imp6ts et taxes 

Comme il a 6t: mentionne ci-dessus, il ne semble pas exister un seul document mis A 
jour constituant une source officielle d'information sur les redevances, les taux maximaux, ou 
les niveaux maximums assignes aux taxes et imp6ts locaux. IIserait, en principe, possible 
d'obtenir cette information en se referant Ala loi de finances annuelle, publi6e dans le Journal 
Officiel depuis l'independance (soit 1966) jusqu'a ce jour, 6tant don'i6 que cette loi specifie 
clairement que la creation ou la modification de taxes ou imp6ts locaux exige une decision 
officielle du gouvemement central. En pratique, toutefois, les niveaux des taxes, imp6ts et 
redevances varient considerablement d'un departernent A I'autre, au sein des departements 
et, dans le temps, d'une crise fiscale annonc6e A une autre. Cette variation est due Ades 
changements portant sur la prat que et non sur la loi, hien que ces changements puissent 
avoir un caractbre "officiel" dans le sens ou'ils resultent souvent d'instructions 6mises par des 
fonctionnaires de l'administration centrale, departementale ou locale. 

Localement, les administratet.rs, les comptables de I'Etat, les agents des services 
fiscaux et les agents de recouvrement des taxes et imp6ts locaux, comptent sur le manque 
d'infomition des contribuables, sur le manque de moyens pour la mediation des conflits, et 
sur ce qu' Is pergoivent comme une impuissance politique de Ia population dans son 
ensemble, pour leur accorder la "latitude" necessaire qui leur permet d'augmenter les revenus 
locaux, et dans certains cas leurs revenus prives, par une application incorrecte de la 
reglementation fiscale. Les exemples les plus frequents de ces pratiques concernent une 
application de la patente aux colporteurs, Aun taux r6duit (le montant de 3.000 francs CFA 
etait souvent cite par les agents de recouvrement comme constituant la petite patente), 
I'augmentation de la taxe d'identification du b6tail, et la reduction de la valeur locative 
minimale &partir de laquelle la contribution fonciere pouvait 6tre appliqu6e. Dans le cas de 
l'imp6t sur la propri6t6 b~tie (contribution fonciere), les proprietes dont la valeur locative est 
inferieure a 240.000 francs CFA en sont exemptees. Toutefois, dans plusieurs departements, 
les fonctionnaires du centre fiscal ont reconnu qu'ils avaient abaissd ce minimum A120.000 
francs CFA, soit 10.000 francs CFA par mois, pour augmenter le nombre de proprietes 
imposables et pour ameliorer le produit de l'imp6t. Cette pratique semble avoir dtd adopt6e un 
peu partout, ce qui suggere des instructions en haut lieu, bien que cette pratique ne soit pas 
conforme A la legislation fiscale existante. 
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Une tentative de reconstruction d'un tableau pr cis et mis Ajour concemant les 
imp6ts, leurs taux et niveaux respectifs e! la date des modifications les plus r6centes 
(connues) a dt6 entreprise. Bien que nous regrettions toute inexactitude pouvant 6tre relevde 
dans le present tableau, leur existence t6moigne de la sdvdrite du probl~me. 

4.2 Tendances de ia fiscalitd locale 

Les donn6es concemant les revenus et les d6penses pour les huit unit6s locales 
d6centralis~es, ont W ressemblfes (se reporter A I'Annexe 4). Un effort a t6 entrepris pour 
rassembler les donn6es de la p6dode 1986-1990 pour les arrondissements, ainsi que celles 
de 1989 et 1990 pour les communes qui ont M6 cr~6es en 1988. Avec I'aide de la division du 
Minist~re de I'lnt6rieur charg6e de la supervision et contr~le financier des unit6s locales 
dcentralis~es, nous avons pu rassembler la plupart des donnees requises mais pas toutes. 
Les donn6es compr6hensives sur les d6penses et les revenus sont pr6sent6es dans une 
annexe distincte; nous ne prdsentons ici que des donn6es g6n6rales et r6sum6es. Pour un 
point de vue embrassant plus g~ndralement les donnees de revenu et de d6pense des unit6s 
locales ddcentralis~es, ii faut se reporter au rapport du CLI de septembre 1990: "La situation 
financiere des collectivitts terntoriales du Niger". 

C'est un fait significatif de constater I'norme difficulit qu'il y a eu pour obtenir des 
donn~es tres insuffisantes sur la fiscalit6 des unit6s locales d6centralisees, en depit de 
I'exprience r6cente d'un effort similaire men6 par le CLI une ann6e plus t6t. Le chef du 
bureau central charg6 de la supervision financi~re a not6 que de nombreuses unites locales 
d6centralis~es manquent A l'obligation de remettre des rapports r6guliers (des dtats financiers 
mensuels sont requis), et que certaines ne foumissent pas le rapport r6capitulatif a la fin de 
I'exercice fiscal, en depit des instructions venant du bureau central. Les raisons de ce 
comportement sont diverses et on y voit souvent figurer la rotation rapide des agents dans 
leur poste dont nous avons parl6 pl,:s haut. En d'autres cas, ces raisons sont moins 
explicables et suggbrent de possibles detoumements de fonds. 

Les syst~mes d'archivage des donnees de fiscalit6 sont d6ficients tant A I'6chelon 
central qu'a I'Mchelon local. Les centres d'archivage de 'arrondissement disposent rarement 
d'armoires de classement offrant un espace suffisant pour protdger les documents 
administratifs et fiscaux. Dans un arrondissement, une petite pice 6tait submergde'par un 
fouillis chaotique de boites et de documents flottants. Une pile de dossiers fiscaux haute d'un 
metre occupait le centre de la pibce. Dans d'autres centres, les documents 6taient souvent 
empil~s avec plus ou moins d'ordre sur le plancher (au risque de se voir d~truits par les 
termites) en raison du manque d'dtageres et de meubles classeurs. Toutefois, dans certains 
cas, le comptable local avait institud un syst~me clair et efficace pour la conservation des 
donndes financibres, et les documents fiscaux sp~cifiques ont t6 foumis rapidement sur 
demande. 
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TABLEAU 4.1 TAXES ET IMPOTS LOCAUX, TAUX MAXIMAUX ET DATES DES
 
DERNIERES MODIFICATIONS 

(en francs CFA) 

CATEGORIE DIMPOT 

Deux roues 

Spectacles publics 

D6bits de boisson 

Carribres 

Pompes Aessence 


Taxis 


Bateaux, vedettes, petits engins do transport (embarcations) 


Gnots 

Annonces et publicit6 

Parkings at ventes sur les marchds 

Taxes pour opdrations marchandes hors des march6s 

Redevancoe pour utilisation des stands publics 

Taxe sur les chambres d'h6tel 

Arrondissements souls: taxe d'arrondissement 

Arrondissements souls: colporteurs, voyageurs do commerce 

Communes seules: taxe municipale (voirie) 

APPORTEES AU REGIME 

TAXE DATE 

motocyclettes: 1.000-1.50OF 
cycdomoteure: 500F 
bicycdettes: 300F 

15% des recettes brutes 

35.OOOF / an 1983 

sables-pierres 20-45F/m'; 
sol gem me 15F/50kg 

1980 

rdservoir surbaissde 35.000F/pompelan; 
pompes non ancrdes 15.000F/pompe/an 

1983 

20OF/jour 1980 

motorisd 7.000F; 
non motons6 (charettes) 2.000F; 
plaisance 20.OOOF/an 

1983 

avec troupe 20.000F; 
sans troupe 10.00OF/spectacle 

1983 

tracts et prospectus 500F/100 units; 
pancartos en papier 10.000 F/m'/an; 
pancartes durables 15.000F/m2/an; 
publicit6 lumineuse 2.000F/m2/an; 
annoces dans les cin6mas et les 
6tablissemenL publics 500F/jour ou 
3.OO0F/semaine; hauls parleurs fixes 
20OFfjour/haut parleur, hauls par-laurs 
mobiles 400Fjour/haut parleur 

1983 

vehicules aux entourages des gares 
30OFfour, 

1980 

les taxes su 'Os march6s vont de 50 a 
200F, par type do produit et par volume. 
Sur to bdtal par t4te: chevaux, 
chameaux, bovins 150F; 4.nes lOOF; 
ovins at caprins 50F 

1983 

lo double du taux applicable pour las 
zones do riarchM 

1966 

10F/m=/jour 1975 

lOOF/nuit 1983 

700F/contribuable 1980 

1OOOF/an 1966? 

1.000 A 1.50OF/an 

Les fonctionnaires des services centraux ont, Aplusieurs reprises, argud de la 
n~cessit6 d'informatiser les donndes fiscales locales. [Is soutiennent que la division centrale, 
chargde de la division financibre en particulier, bendficierait grandement d'une meilleure 
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capacit6 d'accbs aux comptes financiers et de la possibilit6 d'en faire I'analyse fondamentale 
foumie par l'ordinateur. Bien que le d6sir d'avoir accbs Ades ordinateurs soit comprdhensible, 
ilest douteux, tout d'abord que ce systbme ame-liorerait les capacit~s analytiques du centre, 
et secondement qu'il apporterait le moindre avantage en matibre de performance, b l'unit6 
administrative locale du fisc. Les fonctionnaires du Ministere de I'Int6rieur responsables de 
I'administration territoriale se montrent trbs peu motives vis-a-vis de leurs fonctions, A l'heure 
actuelle. M~me l'analyse la plus rudimentaire de revenus et de d6penses reste non 
accomplie, les dossiers ne sont ni organis6s, ni accessibles, et les sources existantes de 
donn6es n'ont pas 6t6 exploit6es. Le jeu trbs complet de donn~es, organisd pour toutes les 
unit6s locales d6centralisees, dans le cadre de I'6tude du CLI, a t6 confi, en format Lotus 
sur disquettes, au service responsable. IIn'a 6t6 possible de retrouver que moins d'un 
dixibme des disquettes, et les exemplaires en impression 6taient aussi incomplets. 

Le problbme semble 6tre mo;,is un cas de capacite technique que d'encouragement et 
motivation. Les fonctionnaires des services centraux ne semblent pas accorder beaucoup 
d'importance aux fonctions de supervision et soutien r6gulier qu'ils pourraient assumer, et se 
concentrent, au lieu de cela, sur la resolution des problemes et conflits graves et urgents qui 
sont port~s A leur attention. Bien que la pr~sente mission soutienne le principe d'un plus haut 
degre d'autonomie locale des unites locales d~centralis~es dans les matibres fiscales et 
administratives, comme constituant une 6tape essentielle devant mener a la mise en place 
d'un systbme de gouvemance locale, cette attitude ne signifie pas qu'il n'existe pas d'impor
tantes fonctions A remplir par lradministration centrale. Parmi ces fonctions doivent figurer: 
veiller au respect des rbglements et proc6dures administratifs et fiscaux, examen de r'exacti
tude des comptes, surveillance et contr6le des actions en matibre de revenus et de d6penses, 
et efforts pour corriger I'attitude des agents et les former en vue d'une meilleure performance. 

Les fonctionnaires du service central ont dgalement la capacit6 de tenir les agents du 
gouvemement dans les unit6s administratives locales responsables de leurs actions. Sous le 
systeme corporatiste qui rbgne, les admiistrateurs locaux et les agents du gouvemement ne 
sont pas effectivement tenus de rendre compte de leurs actions aux populations qu'ils des
servent. Le seul contr~le sur lusage qu'ils font de leur autorit6 vient des niveaux supdrieurs 
de la hierarchie bureaucratique. Dans le pass6, la tendance a M6 de se servir de la nomina
tion au poste de pr6fet comme d'une r6compense politique, ce qui a affaibli les capacit6s de 
ce niveau de radministration d'assurer un sens des responsabilites chez les subordonnes. 

4.2.1 Structure des recettes 

Selon I'dtude compr6hensive qui a 6td faite par le CLI, les revenus budg6taires 
combinds pour toutes les unit6s locales d6centralisdes du Niger s'dlbvent seulement A 4% du 
budget national (CLI, page 15). La masse budg6taire des 21 communes du Niger est 
sensiblement dquivalente celle des 35 arrondissements. Toutefois, la structure des recettes 
diff~re de fagon marquee entre les circonscriptions rurales et urbaines, les premibres tirant 
une plus grande proportion des revenus fiscaux totaux, des taxes et imp6ts sur les activitds 
commerciales, tandis que les arrondissements d6pendent A un haut degrd des recettes de la 
taxe d'arrondissement, imp6t de capitation Ataux fixe. 

Contrairement aux tendances g6n~rales du budget national au cours des r~centes 
ann6es, les revenus budgdtaires locaux ont manifest6 une croissance annuelle g6n~rale de 
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1986 A 1990. La plus grande partie de cette augmentation est venue de recouvrements plus 
eleves pour )a taxe d'arrondissement, ce qui vient surtout de la croissance d mographique, 
mais aussi de l'importance accordee Acette base de revenus par les administrateurs 
territoriaux. D'autre part, les recettes des patentes sont soit restees stables ou ont decline 
durant la mime periode, ce qui reflete les difficultes confrontant l'conomie nationale. 

Les tendances en matiere de recouvrement d'ersembI!, des revenus budgetaires 
locaux, pour 1986-1990, sont illustrees par la Figure 4.1. Dans les cas oO manquaient les 
donndes sur les recettes (Dogon-Doutchi 1987 et Agui6 1990), on a utilise soit la moyenne de 
'annee prcddente et de I'annee suivante, soit celle des deux annees pr6cedentes. II faut 
noter que les recettes pour Dogon-Doutchi se sont effondrees en 1989. Ceci est dO largement 
A limpact budgetairc de la creation de la commune urbaine de Dogon-Doutchi (population 
34.280) et de la commune rurale de Matankari (population 36.510), en 1988. Ceci s'est traduit 
par la perte d'environ 34.000 contribuables, soit une perte de revenu theorique, calculee sur la 
base de la taxe d'arrondissement seule, de presque 24 millions ce francs CFA. Le declin reel, 
de 1988 A 1989, etait legerement superieur a 25 millions de francs CFA. 
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Figure 4.1 Totaux des .;,venus budgdtaires g6n6raux, 1986-90 
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Les autres arrondissements ont soit augmente leurs recettes, ou sont rest~s relativement 
stables. Par comparaison, les recettes fiscales nationales sont passees d'un montant estime A 
60,8 milliards de francs CFA en 1986, A56,3 milliards en 1987, 54 milliards en 88, et en 
1989, 52,5 milliards de francs CFA. (DSD, page 211). 

La Figure 4.2 illustre l'importance relative des dive(ses sources de revenus, sous 
forme de revenu total hr',-investissements, pour les cinq arrondissements 6tudi6s. Les 
proportions ont 6t6 d~terminres A partir des moyennes des recettes budg~taires g6ndrales 
(recettes de fonctionnement) pour la pdriode de cinq ans objet de I',tude. Les subventions du 
gouvemement central pour 'arrondissement de Tchiroz6rine ont t6 d6duites des totaux des 
recettes (7 millions de francs CFA de 1986 A 88, et presque 10 millions de francs CFA en 
1990). Tchirozerine Ltait le seul arrondissement Ltudi6 ayant requ des subventions directes du 
gouvemement central. Durant la visite sur le terrain faite &Tchiroz~rine Ala fin d'aot 1991, 
les subventions attendues du gouvemement n'avaient pas 6t6 regues. 
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Figure 4.2 Ventilation des recettes moyennes des arrondissements 
r6parties par sources, 1986-90 

Les recettes provenant de la taxe d'arrondissement s'&chelonnent depuis un minimum 
de 59% des recettes budg6tai,'es g6n6rales, pour Tchiroz6dne o: la maieure partie de la 
population est nomade et ob les taux de recouvrement sont faibles, jusqu'A 82% des recettes 
pour Mirriah, une zone agncole relativement prospbre oii les taux de recouvrement pour cette 
taxe approchent 100%. En opposition, les recettes combindes de patente et licence couvrent 
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un eventail allant d'un peu moins de 6% jusqu'a un peu plus de 9% du total des recettes 
budg~taires genrales. Durant la priode etudi6e, les recettes provenant de ces deux taxes 
sur les activit~s commerciales ont d~clin6 ou sont rest6es stationnaires. Les recettes des 
imp~ts sur les propriet6s (contribution fonci~re) etaient pratiquement non existantes, la 
moyenne sup~rieure (Aguie) repr~sentant moins d'un demi pour cent des revenus generaux. 

Les recettes provenant de la taxe sur les marches et de la taxe sur les marchands 
itinerants ont vari6, parfois d'une manibre significative, d'un arrondissement I'autre et d'une 
annde A I'autre. Les recettes pour cette categorie ont pratiquement double AAgui6 de 1988 , 
89, sont restees relativement stables durant toute la p6riode a Dakoro, et ont declin6 
abruptement &.Dogon-Doutchi et AMirriah, lorsque ces circonscriptions se sont vu enlever 
leurs march6s centraux par la creation de communes. Les recettes des marches ne 
representaient en moyenne que 6% du total des revenus budg6taires generaux dans ces 
deux demiers arrondissements, tandis que ces moyennes 6taient de 10-13% dans les autres 
arrondissements. De la m~me maniere, les recettes venant de la taxe sur les transports 
publics etaient legerement plus importantes dans les arrondissemrents qui n'avaient pas de 
communes. 

Comme nous I'avons mentionn6 ci-dessus, la structure des recettes accuse des 
differences marquees entre les unites locales decentralisees urbaines et rurales. Ces 
differences peuvent s'observer dans les petites communes recemment creees qui figurent
dans cette etude, bien qu'elles soient plus attenuees que les differences rencontrees dans les 
grandes municipalites urbaines. La Figure 4.3 ci-dessous presente, par source, la proportion 
des diverses recettes pour les communes de Dogon-Doutchi, Matankari, et Mirriah, pour 
I'annee 1990. 

Dans le contexte des finances communales nigriennes, les contribuables sont soumis 
soit , !a taxe d'arrondissement, soit a la taxe de voire, selon qu'ils vivent dans une zone 
rurale ou urbaine. La categore identifi~e la Figure 4.2. comme etant la taxe 
d'arrondissement est la somme des recettes de ces deux taxes. La diff6rence repr6sente plus
qu'une difference de terminologie. Le taux officiel de la taxe d'arrondissement est de 700 
francs CFA, tandis que le taux equivalent pour les contribuables urbains est de 1.000 francs 
CFA. Les communes au Niger comprennent generaler, ent un certain nombre de villages 
independants dans leur circonscription, et c'est de la q je vient 'existence de deux taux 
fiscaux distincts. IIest interessant de noter la plus grafide dependance de la commune rurale 
de Matankari sur des recettes provenant de la taxe d'arrondissement. Ceci est do au 
caractere particulier de c'tte commune qui r~partit des populations sensiblement egales dans 
ses cinq villages formant le centre semi-urbain de Matankari. La ville est notablement 
depourvue d'activites commerciales, sans qu'on puisse y voir de boutiques. La commune de 
Matankari est essentiellement un grand village (population 18.280) remarquable en premier 
lieu pour avoir produit un certain nombre d'officiers de I'armee. 
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Figure 4.3 Ventilation des recettes des communes r6parties par source, 1990 

Les taxes sur les commerces ont accus6 une plus grande importance pour les 
communes de Mirriah et de Dogon-Doutchi, en d6pit du fait que les taux de recouvrement 
aient e6 trbs faibles (52% AMirriah et 56% ADogon-Doutchi). Les fonctionnaires locaux 
estiment que l'on pourrait obtenir des ameliorations sensibles, en augmentant A la fois les 
bases d'imposition et les taux de recouvrement. Dans chaque commune, les fonctionnaires 
locaux de I'administration et des finances reconnaissent qu'ils ont ertentrav6s dans leurs 
fonctions de mobilisation des revenus et de recouvrement des imp6ts par des interventions de 
hauts fonctionnaires A Niamey qui prot geaient certains contribuables. 

Des trois communes 6tudides, seule Dogon-Doutchi a rendu compte de revenus 
provenant de la r6trocession de taxe sur la valeur locative des propritds (contribution
fonciere). Pour cette contribution, le total des recettes en 1990 s'est 6lev6 Aun peu moins de 
un pour cent des recettes budgetaires g6ndraes, soit approximativement 1.200 dollars US. 
Bien que cette taxe puisse revdtir un peu plus d'importance dans les grands centres urbains,
elle ne represente une source substantille de revenus que dans la communautd urbaine de 
Niamey, obj les registres du cadastre ont eW6 6tablis et ob un systLme relativement efficace de 
taxation sur la propri6td a t6 mis en place, au moins pour les avoirs des grandes socidt6s. 

Bien que les donndes de fiscalit6 prdpar6es par les communes n'indiquent pas de 
revenus provenant de subventions du gouvemement, au moins dans le cas de Matankari un 
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tel soutien a t. confirm6 par le personnel local. En 1990 et 1991, Matankari a regu de I'Etat 
une subvention annuelle de 2,5 millions de francs CFA. La commune a 6galement requ 
environ 300.000 francs CFA de I'Association des Villes et Communes du Niger (AVCN) en 
1991, pour payer les salaires des employds sous contrat. Le prdsident de I'AVCN a aussi 
reconnu que I'association avait requ une requite pour le paiement de frais de t6lephone se 
montant Apros d'1 million de francs CFA encourus par la commune de Matankari. La 
commune avait dgalement un solde impayd de pr~t de 31 millions de francs CFA auprbs de la 
CPCT, sans paiements enregistr6s. Les factures non pay6es de cette commune, au mois 
d'ao0t 1991 se montaient &9,3 millions, dont 3,5 millions de francs CFA concemaient des 
foumisseurs qui avalent accept6 des bons de commande et attendaient les paiements. Le 
reste reprdsente le paiernent d'arridrds Ala CPCT. 

Les produits de recouvrement des revenus pour Matankari ont declin6 annuellement 
depuis la crdation de cette circonscription. En 1989, le taux de recouvrement pour la taxe 
d'arrondissement et la taxe municipale dtait de 89%; dbs 1991 il etait tomb6 A37% des 
cotisations fiscales estimdes. Au moment de la visite sur le terrain, les employds municipaux 
n'avaient pas dtd pay6s pour le mois, et ['on avait fait venir quatre chefs de village pour les 
exhorter Aamdliorer leurs efforts de recouvrement. 

La situation financibre des communes de Mirriah et Dogon-Doutchi est moins 
ddsastreuse que celle de Matankan, mais ces communes toutefois se debattent sous le poids 
des pr~ts qui leur ont t accordds par la CPCT, et dont les dispositions ont t6 prises sans 
leur consentement par le Ministbre de l'lnt6rieur en 1988. IIest t.vident que de hauts 
fonctionnaires de I'lntdrieur ont d6cid6 qu'une voiture et un camion A benne basculante 
avaient plus d'importance que la solvabilite financibre pour une nouvelle commune. La 
commune de Mirriah a rendu compte d'obligations financibres non satisfaites datant de 1990 
et se montant A12 millions de francs CFA (Apeu pres un tiers du revenu total), sur lesquelles 
cinq millions avaient W pay6s en date de juillet 1991. Le taux de recouvrement pour la taxe 
de voirie due par les contribuables de la ville dtait seulement de 15% en juillet, tandis que les 
contribuables des communes rurales avaient pay6 presque la totalit, des cotisations fiscales. 

4.3 Systemes d'dtablissement de I'assiette et de recouvrement 

Quatre syst~mes de recouvrement des imp6ts et redevances sont mis en oeuvro au 
niveau de I'arrondissement. Ces systbmes sont distincts, aussi bien en termes de la personne 
ou de ragence chargde du recouvrement, de la taxe, redevance ou imp~t concem6, que de la 
maniere dont proc~dent la notification et la d6termination du montant de l'imp6t ou redevance 
concemd. 

1) Recouvrement des imp6ts par rble num6rique. Ce systbme est utilis6 pour le 
recouvrement de la taxe d'arrondissement, qui est un imp6t de capitation uniforme, et de son 
equivalent dans les communes la taxe de voirie. Les cotisations fiscales sont d~termin~es en 
se servant des donn6es du recensement administratif pour identifier les personnes entre les 
ages de 15 et 65 ans dans chaque village, et dans chaque quartier dans le cas des 
communes. Des exoneraions sont mises A la disposition des 6tudiants, des personnes 
infirmes, et de ceux qui sont estimds incapables de participer Ades activit6s productives ou 
r~mun~ratrices. Le recensement administratif est organis6 par farnille et foumit le nom du chef 

33
 



de famille, de ses 6pouses et de ses enfants. L'unit6 familiale est en g6ndral la. famille elargie 
et peut comprendre plusieurs m6nages. Les recensements administratifs doivent en principe 
8tre mis Ajour r6gulibrement, mais des suj6tions en matibre de personnel et de financement 
font que le m~me recensement tend Aservir pour plusieurs annes, avec seulement les 
changements requis par les contribuables et les membres de leur famille. 

Un Bulletin d'imp6ts, est prdpar6 par les autorits de I'arrondissement (en g6n6ral le 
Secr6taire d'arrondissement) et couvre la totalit6 des impbts et taxes dus par tous les 
contribuables d'un village. Les contibuables ne sont pas identififs individuellement, et la 
notice ne mentionne pas non plus le montant dO par famille. Au lieu de cela, le nom du 
canton, celui du village et le nom du chef de village figurent en premibre place, accompagn6s 
de la mention de trois imp6ts ou taxes. IIest intfressant de noter qu'aucune de ces trois 
taxes n'existe de nos jours dans la R6publique du Niger, et que la seule taxe pour laquelle on 
utilise ce formulaire n'est pas citee par son nom. IIsemble que personne n'a vu la n~cessitd 
de reviser ce formulaire, et que l'imprimerie nationale continue Aproduire des exemplaires sur 
un modble qui est p6rim6 depuis au moins 15 ans. 

Le Bulletin d'imp6ts est remis au chef de village ou chef de quartier, qui est ensuite 
responsable du recouvrement de la taxe d'arrondissement. Pour ce service, les chefs de 
village et de quartier doivent recevoir 10% des recettes, et les chefs de tribus doivent recevoir 
12%. Les chefs de canton doivent faciliter I'administration fiscale, encourager les chefs de 
village ainsi que les contribuables &proc6der rapidement au paiement des imp6ts, et aider le 
sous-pr~fet dans les cas ob le recouvrement s'avbre faible. Les chefs de canton reQoivent une 
prime pour leurs efforts. Ces primes varient dans leurs montants, selon les arrondissements 
visit6s; 5%des recettes de la taxe d'arrondissement est le chiffre cit6 &Dogon-Doutchi, et 1% 
dans d'autres r6gions. Le sultan de Mirriah est cit6 comme recevant 10% des recettes des 
imp6ts dans la commune de Mirriah. On ne sait pas avec certitude si cette derogation aux 
taux de r6mun6ration repr6sente simplement une irr6gulart6 dans I'application des textes 
fixant les taux de r6mun6ration, ou si des dispositions r6glementaires ont 6t6 prises Acet 
effet. 

Les versements pour les imp6ts sont effectu s auprs de I'agent special (agent local 
du ministere des Finances) par le chef de village ou de canton, et les montants d6pos6s sont 
communiques au Secrdtaire d'arrondissement. Les taux de recouvrement tendent A6tre 
6leves dans les communes s6dentaires - de 80 90% ou plus dans les ann6es normales, 
moins dans les ann6es de s6cheresse ou de faible production - tandis que les taux de 
recouvrement parmi les populations nomades accusent moins de rdgularit6, et tndent 
souvent Atomber A40 ou 50% des cotisations fiscales. 

Les mesures utilis6es pour veiller Ala mise en recouvrement de l'imp6t sont limit~es 
principalement Ala persuasion. Le sous-pr6fet s'adresse au chef de canton pour linformer 
d'un faible recouvrement dans un village particulier, et le chef de canton fera ensuite pression 
sur le chef de village pour qu'il renforce ses efforts de recouvrement. 

IIfaut noter que l'imp6t de capitation, en d~pit de son caractbre plut6t archa'ique, est 
un moyen assez simple et peu coOteux de mobiliser des ressources fiscales au niveau local. 
Bien que, dans son caractbre d'imp6t de capitation, il pr6sente peu des attributs consid6rds 
comme essentiels pour les imp6ts modemes, et qu'on remarque surtout son manque de 
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sensibilitd aux fluctuations gdn~rales du march6 et aux dcarts de revenus entre les 
contribuables, cet imp6t est en g6n6ral bien compris et accept6 par la population. En fait, il s'y 
trouve introduit une certaine flexibilitd, faible mais d'importance politique, qui intervient non en 
vertu de textes lgislatifs mais de par la manibre dont I'imp6t est appliqu6, puisque la capacit6 
de payer des individus, des families et des communaut6s toutes entibres (en cas de 
s~cheresse par exemple) est prise en consideration par ceux qui sont charges du 
recouvrement. 

On peut soulever deux questions Apropos de la taxe d'arrondissement. Tout d'abord, 
le fait qu'elle ait un taux uniforme Atravers le pays r6duit son efficacit6 et soulbve certaines 
questions d'6quit6. Les niveaux d'activit6 6conomique, de revenus et de richesse varient de 
manibre sensible d'un arrondissement A I'autre, m~me dans le m~me d~partement. Ces 
diff6rences pourraient 6tre refl6t6es par les taux de taxe d'arrondissement, comme c'est 
effectivement le cas (par la cr6ation de contributions s6pardes associ6es Ala taxe 
d'arrondissement et recouvr6es en m6me temps) dans I'arrondissement de Mirriah. Les 
arrondissements devraient 6tre encourages A6tudier le consentement des citoyens Aune 
augmentation des taxes locales pour des objectifs sp6cifiques tels que les soins de sant6, 
'enseignement primaire, I'entretien des routes, la vulgarisation agricole ou les achats 
d'intrants, ainsi que pour d'autres objectifs prioritaires d6terminds localement. 

Deuxibmement, la remise de 15% des recettes fiscales de I'arrondissement aux chefs 
traditionnels dans I'arrondissement de Dogon-Doutchi, et de 20% pour la commune de 
Mirriah, semble une rdmun6ration plut6t diev~e; elle est de trois Aquatre fois plus 6lev6e que 
ce que I'on rencontre au Burkina ou au Mali, pays dont les caract6ristiques 6conomiques et 
socio-culturelles sont semblables. (Voir les ouvrages de Hall et Miner, 1985 et Hall et al. 
1990-91). On pourrait arguer qu'6tant donnd la superficie de ces arrondissements compar6e 
au peu de personnel d'administration Ace niveau, il est requis des autont6s traditionnelles 
qu'elles foumissent ce qui est ordinairement consid~r6 comme des fonctions de I'Etat, comme 
par exemple le maintien de I'ordre, [a resolution de conflits, la communication des informations 
officielles et objectifs du gouvemement, ainsi qu'une Idgitimation du r6gime, et que par 
consequent le taux de commission plus 6lev6 est simplement un moyen de leur offrir une 
compensation pour ces autres fonctions. De telles commissions et d'autres paiements directs 
peuvent aussi 6tre consid~r6s comme faisant partie du systbme de clientele employe par le 
regime au pouvoir pour s'assurer la fid6lit6 des 6lites ayant un r6le influent dans les r6gions 
rurales. 

2) Recouvrement des imp6ts par r6le nominatif. Ce systbme est appliqu6 A la 
principale taxe sur les activitds commerciales, la patente, et Ala taxe sur la propri6t6, la 
contribution foncibre (CF). La caract6ristique distinctive de ce systbme vient de ce que I'on 
etablit un registre fiscal officiel nominatif (r6le nominatif) qui comporte A la fois le norn de 
l'individu ou de la firme, et le montant fix6. Des r6les fiscaux sont aussi 6tablis pour certains 
imp6ts nationaux tels que l'impbt g6n6ral sur le revenu (IGR), I'imp6t sur les b6nefices 
industriels et commerciaux (BIC), l'imp6t sur les salaires (ICTS), et les taxes sur la valeur 
locative des proprit (TVL) et sur la valeur de la propri&t commerciale (TBMM). 

La patente, tout comme la contribution foncibre, dtaient initialement des ressources 
budg~taires nationales. En 1980, les recettes de la patente, de la licence et de la contribution 
foncibre ont W transf6rees aux budgets administratifs locaux (communes et 
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arrondissements). En 1990, une modification de la Ioi des finances s'est traduit par la 
r#affectation de 30% des recettes de la contribution foncibre au budget national. Pour une 
raison qui est due en partie A leur origine en tant que taxes nationales, la patente et 'a 
contribution foncibre sont administrdes par les branches d~concentr6es du Ministbre des 
Finances. Au niveau de I'arrondissement, les autorit6s de I'arrondissement doivent dresser 
des listes de ceux qui exploitent un commerce et de ceux qui possbdent des propri6t~s, qui 
sont ainsi soumis a l'une ou 'autre de ces taxes. Cette liste dolt comprendre le nom de 
l'individu ou de r'entreprise, ainsi qu'une indication de la cat6gorie de patente ou de la valeur 
locative de la propdr6t concem6e. Cetie liste doit 8tre communiqu6e au service fiscal 
d~partemental qui est charg6 de formuler les r6les d'imp6ts officiels. 

Les agents du service fiscal d6partemental sont charg6s d'6tablir effectivement 
lassiette de ces taxes, et doivent rendre visite Achaque arrondissement et centre commercial 
au moins une fois par an. En pratique, les agents du service des imp6ts ne visitent une r6gion 
que sur la demande du sous-pr6fet ou du maire, ou sur les instructions de leurs sup6rieurs, et 
demandent en g~n~ral que la commune en question paie le carburant pour qu'ils retoument 
au centre, ou le prix complet de la consommation en carburant pour le voyage aller et retour. 

Dans le cas de la patente, une reunion avec les repr6sentants de la communautd 
d'affaires, les fonctionnaires du fisc et du tresor et les autorit~s territoriales locales est 
organis6e pour d6battre des montants fixes. Cette reunion de la Commission de patente se 
tient annuellement sous la pr~sidence du sous-pr6fet ou du maire. Les repr6sentants de 
chacune des cat6gories principales identifides par la patente discutent I'exactitude du montant 
fixd pour chaque personne ou chaque firme en proc6dant par nom. Les d6cisions sont 
ddcdtes par les fonctionnaires locaux du fisc et de I'administration, comme dtant par 
assentiment g~nral, les conclusions de la commission sont sign6es par son pr6sident et le 
r6ie est envoyd au Ministbre des Finances pour approbation. 

En principe, les agents du service d~partemental des imp6ts sont charg6s de 
determiner la valeur locative des propri6t~s dont r'assiette determine la contribution foncibre. 
Cette 6valuation peut se faire ainsi, surtout dans les grandes villes et les centres 
d~parterentaux sites du service fiscal, ou alors les listes foumies par les autorit6s locales 
peuvent servir A6tablir le r6le, qui est ensuite transmis pour approbation au Ministbre des 
Finances. La taxe sur la valeur locative de la proprit immobilibre (CF) a une importance 
minime dans les zones rurales, et donc dans la plupart des arrondissements dont le centre 
administratif a dtd classd comme commune. Comme cette taxe ne s'applique qu'a des 
propritds commerciales qui ne sont pas occupes par le propri6taire, et Ades montants de 
loyers de 20.000 francs CFA par mois au minimum, cette taxe n'a pratiquement pas d'effet 
sur les populations, artisans et commergants A faible revenu. La seule propridtd ayant fait 
l'objet d'une tvaluation dans I'un des arrondissements relativement riches, 6tait lou6e Aun 
volontaire expatri6 pour 30,300 francs CFA par mois. 

Le service fiscal se voit souvent I'objet de critiques en raison des ddlais prolong~s 
n~cessaires pour arriver A recevoir des r6les des imp6ts approuv6s. La procedure d6crite ci
dessus absorbe beaucoup de temps; les agents du service d6partemental des imp6ts ne 
rendent visite Aun arrondissement qu'& la requite du sous-pr~fet, et la procedure 
d'approbation A Niamey peut ajouter des semaines sinon des mois au d6lai au bout duquel 
les r6les sont retoum s pr~ts A I'ex~cution. Ie r6le des impats, une fois approuv6 est ex6cut6, 
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ce qui veut dire que les feuilles d'imp6t sont rddigdes et envoy6es Aceux qui doivent payer 
;I'mp6t. Dans les d6partements visit6s, les r6les de la patente 6taient juste en cours de 

distribution en juillet et aolt 1991, sept mois apr~s le d6but de 'exercice fiscal pour lequel les 
cotisations 6taient dues. Les contribuables doivent verser leur cotisation I'agent local des 
finances. Bien qu'il existe des dispositions jundiques prvoyant des p6nalit6s et des amendes 
pour le non-paiement ou le paiement tardif, les agents locaux des finances sont pratiquement 
pdv~s de moyens pour faire payer les imp6ts. 

Au cas oOJ un contribuable souhaiterait contester une 6valuation, ou s'il d6sire obtenir 
un abattement pour raisons de situation difficile, ou pertes dconomiques d'importance 
catastrophique, ilpeut adresser une p6tition aux autorit6s fiscales du d6partement ou aux 
autorit6s nationales, selon la valeur financibre de la r6vision qu'il demande. Les agents 
d~partementaux et Iocaux du fisc et du Tr~sor rendent 6galement compte de nombreux cas 
ob ils ont requ des instructions 6manant "de Niamey" ou de personnalit6s politiques 
r6gionales puissantes, aux termes desquelles ils devaient s'abstenir de frapper d'imp6t ou 
taxe certains contribuables d6termin6s, ou r6duire las montants de fagon substantielle, pour 
des raisons personnelles ou politiques. 

Les r6les de la patente et de la contribution fonci~re n'existent pas pour de nombreux 
d~partements et pour certaines parmi les petites communes. L'arrondissement de Doutchi, par 
exemple, n'a pas 6tabli de r6le fiscal pour 1990 ou 1991, bien que plus de 4 millions de 
francs CFA aient 61: recouvr6s en 1990, et que [a projection des recouvrements pour 1991 se 
monte A4,6 millions de francs CFA (Budget d'arrondissement de Dogon-Doutchi, exercice 
1991). L'cart, en g6n6ral tris marqu6, entre les cotisations fiscales enregistr6es sur les r6les 
d'imp6ts, et les versements effectu~s au titre de lp patente, est do A l'existence d'autres 
options en matiere de recouvrement et d'imposition, en particulier le paiement anticipd et les 
paiements faits aupres des percepteurs locaux. Ces syst6mes sont d6crits ci-dessous. 

3) Paiement anticip6 des imp6ts et taxes. Anticipd signifie effectu6 avant r'arriv6e des 
r6les fiscaux off iciels. En principe, les paiements d'imp6ts faits A titre anticipd (qu'on appelle 
PPA "pay6 par anticipation") comprennent tous les versements effectues directement aux 
agents locaux du fisc et du Tr6sor, et comprennent une majorit6 de contribuables qui ne sont 
pas identifi6s sur les roles nominatifs. Les transporteurs et les n6gociants assujettis a un 
contr6le par la police, la gendarmetie et les douaniers ont de plus fortes chances de satisfaire 
a leurs obligations de patente PPA, pour 6viter des exactions de la part de ces agents. 

Les paiements PPA sont enregistr6s sur des listes officielles citant le nom du 
contribuable et le montant pay6. Cette information doit servir a la r6daction d'un rble mis A 
jour, appel r6le de r6gularisation. Selon les fonctionnaires du fisc au niveau d6partemental et 
central, en pratique cette d6marche est rarement accomplie. 

Le systbme PPA, s'il accorde une plus grande souplesse et ponctualitd en matibre de 
palement des obligations fiscales, n'en a pas moins l'inconv~nient d'encourager une 
application un peu rel~ch6e des r~glements fiscaux. En certains cas, les agents locaux du 
Tr6sor peuvent tre de bonne foi dans leur ignorance de la proc6dure correcte et des taux A 
appliquer. Ce qui est plus fr6quent, c'est que les agents sont soumis &une pression les 
obligeant a n~gocier avec le contribuable pour I'dtablissement d'un assujettissement fiscal 
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acceptable par les deux parties. Cette proc6dure soulbve naturellement de srieux problemes 
d'dquitd et se traduit par une perte nette en matibre de revenus publics. 

La possibilit6 de s'assurer des avantages fiscaux en payant par anticipation dans les 
communes et arrondissements ruraux pnvds d'un agent local du service des imp6ts a 
encouragd certains contribuables Avoyager A des distances considdrables du site ob ils 
poursuivent leurs affaires. 1990 et 1991 ont 61: souvent cit6s comme des exercices durant 
lesquels il y a eu une fuite massive des contribuables, cherchant A6chapper aux taux plus 
dlev~s assignes dans les centres urbains tels que Dosso, Maradi, Zinder et Niamey. 

Le chef du bureau central de la patente, qui est aussi chargd d'6tablir I'assiette et les 
r6les dans la commune de Niamey a d6clard qu'il y avait moins de cinq gros transporteurs 
(ceux qui ont des v6hicules A tracteur et remorque) figurant sur les roles dans la communaut6 
urbaine de Niamey, ie reste prdf6rant faire leurs versements dans des arrondissements tels 
que Kolo. Selon les fonctionnaires du fisc, les transporteurs en particulier cherchent A 
dchapper aux 6valuations du service fiscal en raison du taux 6lev6 de l'imp6t forfaitaire sur les 
b~ndfices (IFB) qui repr~sente une taxe budgdtaire nationale assimilde Ala patente et dont le 
montant est fixd A trois fois la base (taux fixe plus taux variable) de la patente elle-m~me. Les 
transporteurs ont 6t: en mesure de negocier des paiements de patente de 40.000 &50.000 
francs CFA, au lieu des 300.000 A400.000 francs CFA repr6sentant les montants qui leur 
seraient assign~s si les rbglements dtaient appliques strictement. Selon le chef du service 
d~partemental des imp6ts de Dosso, environ 200 transporteurs de ce d6partement ont pay6 la 
patente en un autre endroit. (Voir I'Annexe 3 pour une r6partition des niveaux de patente pour 
les entrepreneurs de transport, document tird de Kulibaba, page 32). 

4) Imp6ts, taxes et redevances recouvr~s par les agents locaux. Le recouvrement 
des droits et redevances, et dans une certaine mesure des taxes et imp~ts, dans les 
arrondissements et les communes est laissd largement entre les mains des percepteurs, qui 
sont choisis par la collectivitd d6centralis6e en question. Les percepteurs sont en g6n~ral des 
rdsidents locaux, souvent nomm6s par les chefs traditionnels et en particulicr par les chefs de 
canton, et choisis parmi leur famille ou leurs fidbles. Les percepteurs sont charg6s de toute la 
gamme des sources de revenu purement locales y compris le droit de march6, la taxe de 
stationnement, la taxe d'abattage, la taxe d'identification des animaux, la taxe sur les 
charrettes A traction animale ou motoris6e, (taxe sur les taxis et embarcations) et la taxe sur 
les colporteurs et marchands ambulants. Les percepteurs ont 6galement [a responsabilitd de 
toucher une redevance pour l'usage des zones de transports publics (taxe sur les auto-gares). 
Les percepteurs des redevances recouvrent 6galement les paiements pour la patente dans la 
plupart des arrondissements, sp~cialement les versements faits par les petits commergants ou 
artisans qui fr6quentent les divers marchds hebdomadaires des villages. Pour leurs services, 
les percepteurs de redevances regoivent 10% des recettes, somme payee au moment du 
d6p6t de la recette auprbs de I'agent local du tr6sor. 

Bien que les montants des redevances, dans tous les cas sauf dans celui de la 
patente, soient fixes et d~termin~s sans ambigut6, de nombreux agents locaux de 
recouvrement s'engagent activement dans des n6gociations pour le paiement des redevances 
et taxes, et un montant substantiel mais mal connu de celles-ci n'entre jamais dans le tr6sor 
public. Les Secrdtaires d'arrondissement des regions estiment que I"vaporation" des imp6ts 
et taxes (Prud'homme, page 5) peut, en moyenne, atteindre entre 25 et 50% des montants A 
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recouvrer. D'autres observations sur le terrain suggbrent qu'une portion aussi faible que 10% 
des recouvrements peut entrer dans les canaux officiels de revenus, dans les cas les plus 
scandaleux, et on I'espbre les moins frquents de malversations. Par exemple, les 
fonctionnaires ont rapport6 que les recettes du marchd de Sabon-Matchi, dans 
I'arrondissement de Dakoro sont tomb6es d'une moyenne de 500.000 francs CFA par mois A 
environ 50.000 francs CFA par mois Iorsqu'un receveur particulibrement efficace et 
ind~pendant a dtd congddid cause de pressions exercees par le chef de canton. 

Les cause& du mauvais recouvrement de nombreux imp6ts, taxes et redevances, sont 
sociales, dconomiques et politiques. La plupart des agents de recouvrement ont des niveaux 
trbs modestes d'dducation scolaire, et bien qu'ils puissent appartenir Ades families nobles, ils 
ne s'attirent pas grand respect de la part des marchands. IIest frdquent d'entendre parler 
d'injures et de menaces de violence adress6es aux percepteurs et receveurs. Lorsque I'agent 
de recouvrement est un voisin ou parent d'un vendeur, ce demier exerce des pressions trbs 
fortes pour dchapper A l'imposition d'une redevance. 

La r~muneration des percepteurs est aussi modeste s'ils considbrent ce poste comme 
un emploi A temps complet. Dans un certain nombre de marchds, on a pu observer que le 
percepteur owcielklment design6 avait lui-m~me choisi des agents qui s'efforgaient de 
percevoir les redevances. Ces agents 6taient en g6ndral de jeunes hommes, d'une situation 
sociale infrieure et ayant peu d' d',;ation, et qui par cons6quent avaient encore moins de 
chances d'6tre acceptds par les marchands en tant que repr6sentants l6gitimes du tresor 
public. Le percepteur d'un ;.nportant march6 hebdomadaire semblait avoir quatre jeunes gens 
pour I'aider. IIa ddclar6 que les recettes 6taient en moyenne de 25.00' A30.000 francs CFA 
par mois, ce qui peimettrait une r6mun6ration de 2.500 A 3.000 francs CFA (de 10 A 12 
dollars US) Adiviser entre le percepteur et ses assistants A [a fin du mois. 

Et cependant, lorsque notre mission a rendu visite au marchd, on y constatait une 
activit6 considerable Aun moment oi l'on pouvait juger les ressources p6cuniaires trbs 
limitdes pour la plupart des consommateurs (au milieu de la saison des pluies). Plus de 60 
etals ont dt6 ddnombr6s, parmi lesquels environ deux tiers semblaient se qualifier pour la taxe 
maximale de marchd de 200 francs CFA; les autres dtals reprdsentaient des denrdes de peu 
de valeur, vendues dans des emplacements moins d6sirables et auraient dO payer des 
redevances de 50, 100 et 150 francs CFA. De plus, un grand nombre de caprins avaient W 
mends IApour y Ctre vendus (ily en avait plus de 50 au moment de la visite de I'dquipe), et 
chaque vente exigeait le paiement de la taxe d'identification des animaux de 200 francs CFA 
par tate de b6tail. Enfin, au cours de la p6riode d'une demi-heure durant laquelle des 
discussions se sont tenues autour de la zone d'abattage, au moins 20 totes de caprins ont t6 
abattues, ce qui justiflait l'imposition d'une taxe d'abattage de 100 francs CFA par tate. Un 
calcul trbs rapide des recettes, fait Apartir de ces chiffres (en supposant la vente de tous les 
caprins, et le chiffre d'abattage limit6 a 20) foumit une estimation pour le montant potentiel 
total des recouvrements, de 22.000 francs CFA -en excluant les redevances de parking et 
autres- pour un jour de march6. Ce chiffre est A comparer 4 celui qu'a cite I'agent de 
recouvrement, censd repr6senter les recettes combin6es de quatre marchds hebdomadaires. 
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4.3.1 Responsabilitd de IEtat comparde h responsabilit6 locale 

On a exprim6 des opinions se demandant s'il dtait justifi6, pour les agences centrales 
du fisc et du tr6sor, de conserver la responsabilit6 primaire de ressources fiscales dont le 
b6ndfice principal revient aux budgets locaux. L'6tude du SEDES de 1987 se pose la question 
de savoir si les agents du service central ressentiraient une incitation suffisante Aallouer leurs 
ressources pour rNtablissement de lassiette et des roles, et pour le recouvrement de revenus 
fiscaux qui ne contribueralent pas de b6nfices au budget national. Est-ce que les agents du 
fisc allaient accorder une faible pnorit6 A la patente et A la contribution foncibre, par rapport 
aux taxes TVL, BIC et aux autres 616ments contribuant au revenu national? 

L'analyse des systimes de recouvrement ci-dessus r6vble que Ih pratiquc actuelle en 
mati~re de recouvrement pr6sente une structure beaucoup plus complexe qu'u, simple cas 
de responsabilit6 nationale s'opposant &Ia responsabiiit6 locale. Les services nationaux 
s'appuient sur des agents locaux pour accomplir une grande partie du travail d'identification 
des contribuables et de recouvrernent des imp6ts. En fait, le recouvrement de la patente se 
fait par les autorit6s locales, &i'heure actuelle, dans bien des communes et des 
arrondissements, en ce sens que les contribuables font leurs versements au centre de 
'arrondissement, ou aupris d'un percepteur engagd localement, et dans bien des cp's sans 
aucune participation des services fiscaux nationaux. Bien que, techniquement parant, le 
comptable local soit un agent national plut6t que local, ilest plac6 enti6rement sous I'autorit6 
pratique du sous-pr6fet. L'6tude du Cr6dit local international conclut 6galement qu'il n'y a pas 
de conflit entre les deux systbmes (CLI, page 12) en s'appuyant sur une comparaison des 
taux de recouvrement. 

4.4 La patente (Licence commerciale) 

La patente m6rite qu'on I'tudie sp6cialement, dtant donn6 sa situation privil6gi6e en 
tant qu'imp6t sur les activit6s commerciales. La patente a ses racines dans les d6buts de I'bre 
industrielle en France, mais elle a W16 transplantde en Afrique durant Ia p6riode coloniale, 
p6riode oO le caract~re de la taxe avait d6jA 6volu6 en suivant la modemisation de I'6conomie 
frangaise. Cette taxe est peut-6tre la mieux connue au Niger et la plus critiqu6e. Une 6tude 
r6cente demande sa suppression, sans toutefois foumir une solution de remplacement r6aliste 
(Barlow et Sydney, page 19). Un plus haut niveau de fiscalisation de I'6conomie nigdrienne, et 
tout sp6cialement un mouvement accentuA la faisant passer du secteur informel au secteur 
formel, sont deux conditions requises avant que la patente ne puisse btre remplacde par des 
mesures fiscales plus efficaces et plus 6quitables. 

4.4.1 Origines 

La patente a M16 institu6e en France en 1789, en tant que taxe sur les professions 
(activit6s commerciales) et s'appliquait de manire sp6cifique Acertaines cat6gories de 
professions. Elle avait dans les premiers temps un caract~re de source de revenu national, 
car seulement les recettes d'une surtaxe de patente (centimes additionnels) 6taient affect6es 
aux budgets locaux, mais la patente a t6 convertie en impdt local en France en 1917. La 
patente comportait une taxe fixe et une taxe proportionnelle. IIne s'est pas produit de 
changements majeurs dans la nature ou dans les taux de la patente en France, durant pros 
de 40 ans. En 1955, le nombre des cat6gories de professions a t6 augment6, en vertu de la 
diversification de 1'6conomie. Les changements portant sur les taux de cette taxe ont 6t0 peu 
nombreux en France, et il a 616 difficile d'y procdder, problme qui s6vit aussi en Afrique et 
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compromet I'efficacit6 et I'6quit6 de la taxe. De 1948 &1975, il n'y a pas eu de changement 
dans le taux appliqu6 &la valeur locative des propri6tds. La seule forme de modemisation de 
cette taxe est venue d'une augmentation du nombre de categories de professions, qui durant 
cette priode a cr de fagon substantielle. 

La m6thode de d6termination de I'assujettisseinent 6 l'imp6t a dt6 cdtiqu6e pour le fait 
qu'elle n'a gu~re de rapports avec la rentabilite de la profession pour le contribuable. Ainsi les 
pdriodes de fl6chissement 6conornique, ou les pertes financibres subies par les individus 
n'6taient pas refldt6es par les cotisations fiscales assign6es au contribuable (qui auraient dO 
6tre plus faibles). Avec la prise en main de responsabilit~s plus larges en mati~re de 
d6veloppement par les circonscdptions locales, et en fonction du besoin de revenus pour 
l'investissement et le fonctionnement, la pression fiscale sur les contribuables a augment6 et 
a pesd d'une mani~re disproportionnee sur la patente. De 1962 A 1972, la cotisation fiscale 
moyenne par contdbuable venant de la patente a augment6 de 296% et durant la p6riode 
1972-75, de 68%. Le fait de trop compter sur cette source de revenu I'a rendue inefficace et a 
conduit Ala monte d'une opposition par les milieux d'affaires, sp6cialement les petites et 
moyennes entreprises. En 1975, la patente a 6t6 abolie en France. 8 

4.4.2 La patente au Niger 

La taxe principale portant sur les activit6s commerciales est la licence ou patente. Elle 
se compose de deux droits ou prlbvements: le droit fixe qui est d~termin6 par le type et la 
cat~gone de I'activitd, et un droit proportionnel qui est calcul6 selon la valeur locative de la 
propdrt6 A usage commercial, le nombre d'employ6s et la valeur du matknel servant aux 
activit6s commerciales. En pratique, pour de nombreuses entreprises, ces deux taux sont 
"fixes" etant donne que tr~s peu d'entrepnses fonctionnent avec des baux formellement 
dtablis, et que les agents du fisc ne disposent pas d'autres moyens objectifs d'etablir la valeur 
locative ou ne peuvent pas s'en servir. La methode de remplacement consiste Acalculer le 
taux proportionnel en appliquant le minimum Idgal de 25% du taux fixe. Les centimes 
additionnels, surtaxe appliqu~e la patente, qui ont 6t6 6tablis A l'origine comme ressource 
budg~taire locale du temps que les recettes de la patente 6taient affect6es au budget 
national, sont 6galement calculus Aun taux uniforme de 30% de la somme combinant les taux 
fixe et proportionnel. 

Du fait que la patente est impos~e sans qu'on se rdfbre aux recettes brutes effectives 
d'entreprises semblables, non plus qu'aux rapports de rentabilit6 entre les diffdrentes 
entreprises, cet imp6t est souvent critiqu6 pour son manque apparent d'6quit&. Les orfbvres 
travaillant I'argent paient en tant que categorie [a moiti6 du taux fixe des orftvres travaillant 
I'or, sans tenir compte de la rentabilit6 r6elle de ces genres d'entreprises. Un autre point sujet 
, critique est la tendance A appliquer le minimum Idgal du droit proportionnel plut6t que de 
s'appuyer sur la valeur locative r6elle de l'installation commerciale, car de ce fait on pervertit 
!a capacitd d'un tel imp6t de prendre en consid6ration un indicateur du niveau relatif de 
rentabilit6 de I'entreprise. L'autre extreme, qui consiste A prendre pour base du calcul du taux 
proportionnel la valeur totale des investissements faits dans I'entreprise, est aussi critqu6, 

S Voir l'ouvrage d'Alain Delorme "La r6forme de la fiscalit6 locale, 1959-1980", La Documentation Frangaise, Notes 

et Etudes Documentaires, No 4615-4616, 14 avril 1981, en paticulier les pages 63-69. 
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dtant donnd qu'il pousse Aune exag~ration grossibre du rendement effectif produit par ces 
investissements dans les conditions 6conomiques actuelles. En essence, la patente dans ses 
modalit~s d'application ressemble beaucoup plus Aune licence permettant de conduire des 
affaires, qu'A un substitut de l'imp6t sur le revenu ou les b6n6fices, description qu'on lui 
assigne souvent A tort. 

Une autre imposition est calcul6e en m6me temps que la patente, et consiste en une 
taxe sur les b6n~fices d6termin6e administrativement, et appel6e imp6t forfaitaire sur les 
b6ndfices (IFB). Cet imp6t IFB, A I'oppos6 des 6l6ments formant la patente que nous avons 
d6crit pr6c~demment, constitue une ressource budg~taire nationale. Comme cet imp6t est 
ajout6 A la patente, peu de commergants savent qu'il s'agit d'une taxe s6par6e. L'IFB est 
calcul6 d'aprbs la somme des deux droits servant Adeterminer la patente, et ne tient aucun 
compte de la rentabilit6 effective des activit~s commerciales durant 'exercice fiscal en 
question. L'IFB prend donc la forme d'une surtaxe gr6vant les activites commerciales. 

Depuis la creation de la commune de Mirriah en 1988, I'arrondissement ne soumet 
plus de liste des entrepreneurs commerciaux et aucun r6le de patente n'est etabli par le 
service fiscal d~partemental pour cet arrondissement. N6anmoins, I'estimation de revenus 
provenant de la patente figurant dans le budget de I'arrondissement, a 6t6 fix~e A 15 millions 
de francs CFA en 1990 et . 11 millions de francs CFA en 1991. Les recettes effectives de 
1990 6taient de 9,78 millions de francs CFA. L'estimation de 1990 repr~sente pratiquement 
trois fois la somme calcul6e pour les cotisations fiscales des activit~s commerciales figurant 
sur le registre fiscal de la commune de Mirriah. Ceci tend Asugg6rer qu'il faudrait 
reconsid6rer la d6cision de supprimer I'dtablissement d'un role nominatif pour 
I'arrondissement, maintenant que la commune a 6t6 crd6e. 

IIest 6vident que des activit6s commerciales, industrielles et professionnelles sont 
impos~es, et que les recettes de ces impositions restent entre les mains de I'arrondissement. 
Nombre des contribuables qui paient la patente au centre de 'arrondissement ne figurent pas 
sur les r6les fiscaux officiels. Une situation semblable existe ADogon-Doutchi ob les 
recouvrements effectifs pour [a commune se sont months A5,02 millions de francs CFA 
(contre un assujettissement A l'imp6t figurant sur le rble de 7,7 millions de francs CFA), et ob 
4,12 millions de francs CFA ont t recouvres pour I'arrondissement dans lequel il n'avait pas 

t6 6tabli de r61e. Comme on peut voir indiqu6 au Tableau 4.2, la vaste majorit des 
contribuables identifi6s sur les roles fiscaux resident dans les centres urbains, et plus 
sp~cifiquement, dans les grandes villes du d6partement. La source des recettes de 
I'arrondisserient n'est pas 6vidente. Dans I'arrondissement en question, on rencontre tr~s peu 
d'entreprises ayant une certaine envergure, qui se trouvent hors des limites des communes. 
Des interviews poursuivies dans le canton de Guidimouni, dans I'arrondissemc&1A de Mirriah, 
par exemple ont rv6l6 I'existence de quatre petits commergants et un certain nombre de 
transporteurs ayant des camions pick-up et des camionnettes. 

Le manque d'int~r~t dont les autorit6s de I'arrondissement font preuve vis-.-vis de 
I'6tablissement de r6les fiscaux officiels par les repr6sentants du service national des imp6ts, 
peut trouver sa source dans la latitude que ce systbme leur donne, lorsqu'il s'agit de 
demander le paiement de I'IFB qui, comme on I'a mentionn plus haut apparient au budget 
national. Les autorit~s locales trouvent sans aucun doute chez les contribuables une attitude 
plus consentante et une plus grande capacit6 Apayer, si le montant dO pour I'IFB - une 

42 



somme repr6sentant deux ou trois fois le droit fix6 pour la patente selon la classification du 
contribuable - n'est pas exig6 en meme temps que le montant de la patente. IIest remis au 
contribuable un requ attestant du paiement en entier de la patente, quelle que soit la situation 
en ce qui conceme le paiement de I'IFB. Tout le monde est satisfait, sauf le budget national. 

TABLEAU 4.2 NOMBRE DE CONTRIBUABLES ASSUJETTIS A LA PATENTE 

DEPARTEMENT DE ZINDER, 1990 

CIRCONSCRIPTION CONTRIBUABLES 

Commune de Zinder 1.152 

Commune de Magaria 288 

Arrondissement de Magaria 210 

Commune de Mirriah 171 

Arrondissement de Tanout 225 

Arrondissement de Matameye 141 

Arrondissement de Gourd 141 

TOTAL DES CONTRIBUABLES PAYANT LA PATENTE 2.328 

!e noyau principal des recettes provenant de la patente vient d'un tr~s petit nombre de 
contribuables. Dans les arrondissements possddant I'electricit6, "eau et un bureau postal, ces 
services constituent 6galement les contribuables les plus importants. Dans I'arrondissement 
de Dakoro, par exemple, ily a 77 patentables identifi6s par le service des imp(ts sur le r6le 
nominatif pour 1991, avec un montant total pour les impositions de 5.676.155 francs CFA. La 
Societt Nationale des Eaux (SNE) et 'Office des Postes et Telgraphe (OPT) ont une 
contribution combinee de 3.881.475 francs CFA, soit 68% du total. A I'autre extr6mitd de 
I'eventail d'assujettissement a [a patente, 15 contribuables ont des cotisations fiscales fix6es 
au minimum de 6.500 francs CFA, et 25 autres contribuables doivent payer le montant 
immddiatement superieur au minimum, qui est de 13.000 francs CFA. Par consequent, 57% 
de I'effectif total des patentables ne prend en charge que 422.500 francs CFA, soit 7,5% des 
cotisations fiscales calcul6es. Le Tableau 4.3. ci-dessous presente une r6capitulation 
comparative des cotisations fiscales pour la patente, enregistrdes sur les r6les fiscaux officiels 
pour I'annee 1990. 

Selon les donn6es fournies par le Tableau 4.3, plus de 40% des unit6s locales 
decentralisdes ne bendficient pas de I'tablissement, par la branche depurtementale du 
service national des imp6ts, de 16les officiels des contributions dues au titre de la patente 
dans leur circonscription. Dans los departements de Dosso et de Maradi, on compte que la 
moiti6 ou plus des unites locales d6centralis6es se trouvent sans rbles de patentes. En vertu 
de cela, les arrondissements pour lesqueis il n'a pas 6te etabli de rles fiscaux pour ;",rcice 
fiscal 1990 ne sont pas reprdsentes dans le tableau ci-dessus. Un total de 5.642 
avertissements (emissions) sont identifies sur les rles fiscaux des quatra departements pour 
1990. Pour des raisons de simplicit6, nous avons d6sign6 chaque 6missicn comme 
representant un contribuable. En rdalit6, la meme persor,,e pourrait 6tre citee A plusieurs 
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reprises, puisque les roles fiscaux sont fond6s sur I'activitd commerciale assujettie A l'imp6t,
-Iut~t que sur le contribuable. Etant donn6 que les donn6es pour le departement de Zinder 
sont incompltes, on a ca!--ul6 le total pour les trois d6partements en excluant Zinder. Comme 
nous I'avons mentionn6 plus haut, un nombre relativement faible de contribuables, en g6neral 
des soci6t6s, assument 'essentiel des cotisations fiscales de patente. Dans le cadre de ces 
trois d6partements, 7% du total des contribuables assujettis A la patente, r6pondent de 59% 
du total des impositions. 

Toutefois, ces chiffres ne repr6sentent qu'un aspect des circonstances qui entourent la 
patente. Bien qu'elle soit l'une des contributions les plus anciennes, les mieux connues et les 
mieux acceptdes du Niger, et en d6pit du fait que la population qui y est assujettie est 
reiativement stable et facile A identifier, c'est-A-dire qu'elle inclut pratiquement quiconque 
s'engage dans une catdgorie d'activit6 commerciale, la plupart des contribuables payant la 
patente sont inconnus du service des imp6ts. Une 6tude estime que seulement de 10 6 20% 
des artisans et des petites entreprises du secteur intormel sont connus des services fiscaux 
(Benbahmed, page 170). Cela signifie que les noms des firmes ou des individus qui so:.. 
assujettis A,ou qui paient effectivement cet imp6t ne sont pas enregistres sur les r6les fiscaux 
officiels de la patente. Caci est vrai des circonscriptions administratives rurales aussi bien que 
des centres urbains, y compris Niamey. 

Parmi les raisons qui expliquent cette carence en matibre d'enregistrement et de mise 
Ajour (par la redaction d'un role de regularisation foumissant les donnees sur ceux qui paient 
la patente par anticipation), des roles de la patente figurent les suivantes. Dans certains cas 
la majeure partie des activites commerciales s'inscrivent dans [a circonscription ou sur le 
tenitoire d'une cummune, ce qui laisse peu d'exploitants commerciaux importants dans le 
territoire de r'arrondissement. C'est le cas de Mirriah ou de Dogon-Doutchi, oi les r6les de 
patentes n'ont pas M6 dress6s depuis que le siege administratif et I'agglomeration principale 
de chacun de ces arrondissements ont 6t6 convertis en communes en 1988. 

Certains arrondissements negligent simplement de foumir des listes des contribuables 
assujettis A la patente et ne prennent aucune disposition en vue d'un recensement par le 
service departemental des imp6ts. Ceci dtait le cas pour deux des cinq arrondissements dans 
le departement de Dosso pour 1990, et pour un des cinq arrondissements de Zinder. 
Localement les administrateurs, les percepteurs et les comptables d'arrondissement peuvent 
dgalement trouver peu d'incitations a une identification formelle des patentables, puisque cette 
demarche permet aux montants de patente d'etre fixes par le service fiscal (durant les 
reunions de la Commission de patente) et ne les rend plus susceptibles de n6gociations entre 
le contribuable et ragent local. 
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TABLEAU 4.3 DONNEES DINFORMATION SUR LA PATENTE,
DEPARTEMENTS DE DOSSO, MARADI, ZINDER, ET AGADEZ, ROLES NOMINATnFS DE L'EXERCICE FISCAL 1990 

Locaiit6 
Nombre de 
contribuables 

sur les rbles 

Tota estimb 
consations fscales 
(en francs CFA) 

Nombre de 
contribuables 
+200.000 

Porcentage 
du total des 

contribuables 

Imposition (en francs 
CFA) des contribuables 
plus imporlants 

Pourcentage du 
total des 
cotisattons fiscaJes 

(a) Nbre 
de contribuables 

16.2508 
de 

(b) Nbre. 
conitrbuables 

8.125*8 

Pourcentage 
total r6presenltA 

par a.b 

DEPT DE DOSSO 

Commune de Dosso 1.241 69708908 36 3% 33018643 47% 328 8 27% 

Commune de Doutchi 167 7 661.350 6 4% 3 373 575 44% 53 88 84% 

Arronoissement de Gaya 147 13 627.105 7 5% 3849.330 28% 60 2 42% 

TOTAL DEPT DOSSO 1.555 90997.363 49 3% 40241 548 44% 441 98 35% 

DEPT. DE ZINDER NR 

Commune de Zinder 1.152 66.347.000 80 7% NA NA 160 130 25% 

Commune da Magaria 288 15.676.640 0 0% 0 0% 69 72 49% 

Arr de Magana 210 1.706.250 0 0% 0 0% 0 210 101% 

Commune de IArnah 171 5.628.750 0 0% 0 0% 47 53 58% 

Arr da Tanout 225 8.038.060 0 O% 0 0% 60 82 63% 

TOTAL DEPT. ZINDER 2.046 97.396.700 80 4% NA % 336 547 43% 

DEPT. D'AGADEZ NR 

Commune d'Agadez 200 48.570839 26 13% 40147829 83% 105 36 71% 

Arrondissement o'Arlit 200 41.671.630 24 12%Y. 33331 120 80% 0 0 0% 

TOTAL DEPT. AGADEZ 400 90.242.469 50 13% 73.478.949 81% 105 36 35% 

DEPT. DE MARADI NA 

Commune de Maradi 954 86.593.427 123 13% 51 864212 60% 184 14 21% 

Air. de Tessaoua 115 8.212.267 5 4% 4238417 52% 28 31 51% 

Arrondissement d'Agu6 90 2 246.574 1 1% 306312 14% 32 48 89% 

Tibin 200 15355375 8 4% 3.516.998 23% 9 5 

TOTAL DEPT. MARADI 1.359 112407643 137 10% 59925939 53% 253 98 26% 

Total 4 Dipartements 5.360 391.044.175 316 6% 173.646.436 44% 1.135 779 36% 

Total 3 Diparltiants 3.314 293.647.475 236 7% 173.646.436 59% 799 232 31% 

N NormaJement 13.000 F. repr~sentant Tableau A. Classe 7 ## Normalomen 6 50oF. repr~senlant Tableau A. Classe 8 
Le montant suppl6mentaire repr6sente une exercise budgtaire de 15 mois pour 1989 90. rji r~sulle dun changement du calandner fiscal 
NA Donn~es non disponibles: NR Pas da r6le btabli 



Enfin, ilarrive que de nombreux contribuables ne soient pas identifios simplement par 
indifference ou en raison de la faible priorit que les agents locaux assignent Acette fonction. 
Les r6les de patente sont r6gulibrement en retard (Ala fin de juillet et d'aoOt 1991 c'est-a-dire 
plus de six mois apr~s le debut de I'exercice fiscal, les r6les dtaient juste en cours de 
distribution), ils sont quelquefois inexacts et contest6s, et la plupart des exploitants 
d'entreprises commerciales sont bien connus dans la r6gion, qu'ils figurent ou non sur une 
liste. Les arrondissements pour lesquels il n'existe pas de r6le officiel des patentes, continuent 
toujours Apercevoir les paiements pour cet imp6t. Etant donn6 que les transporteurs, les 
importateurs (petits et gros) et les marc,ands qui f,6quentent les march6s hebdomadaires en 
particulier, tendent Apayer par anticipation pour 6viter les amendes et par crainte d'&tre 
"pinc~s" par la police et les gendarmes, les autorit6s de I'arrondissement et de la commune 
ne voient pas d'avantages dvidents A1'dtablissement de r6les d6taill6s, et se sentent encore 
moins motiv6s ; metire les r6les A jour (par I'6tablissement de r6les de r6gularisation). 

4.5 Contraintes pesant sur la mobilisation des revenus 

Un certain nombre de facteurs ont ddjA 6te cites comme repr~ssntant d3s entraves au 
fonctionnement efficace des services charges de 'etablissement de I'assiette et des r6les, 
ainsi que du recouvrement des imp6ts, taxes et redevances. La suj6tion la plus 6vidente 
touche au nombre, au niveau de capacit6 technique et de formation du personnel assign6 aux 
echelons d~partementaux et d'arrondissement. Une autre contrainte visible est le manque de 
ressources en matibre de transport suffisantes pour couvrir le territoire dont chaque juridiction 
est chargde. Ces deux facteurs forment les contraintes les plus frappantes, et il est facile d'y 
remddier. Mais ce ne sont pas IAles facteurs les plus critiques. M~me dot6 de plus de 
personnel et d'une plus grande mobilit6, le syst6me fiscal nig6rien ferait face Ade s6rieux 
probl~mes pour mobiiser d'une manibre 6quitable, efficiente et efficace des revenus 
compatibles avec les objectifs ambitieux de croissance 6conomique tant au niveau national 
qu'au niveau local. L.es obstacles les plus serieux se dressant sur la voie d'un syst~me sain 
de mobilisation des revenus sont present~s dans les sections qui suivent. 

4.5.1 Absence d'information 

IIse peut que le facteur qui par lui-m~me constitue le plus grand obstacle au 
fonctionnement efficace du systbme existant vient du manque d'une information 
compr6hensible, complete et foumie en temps voulu, sur la nature des imp6ts, leur emploi ou 
leur destination, la definition des personnes assujetties, les niveaux el les taux d'imposition, 
les proc6dures pour 1'6tablissement de I'assiette et le recouvrement, et les mdthodes de mise 
en application. Le manque d'information porte atteinte Ala fois A Id performance des agents 
de I'Etat et Ala bonne volont6 des contribuables vis-a-vis des paiements. Les agents locaux 
du fisc, du Ministare des Finances et de I'administration sont dans le doute vis-a-vis de la 
Idgislation, des r~glements, et des procedures recommand6es pour dtablir I'assiette, calculer 
l'imposition et effectuer les recouvrements, tandis que la population locale est souvent dans 
l'ignorance vis-&-vis de la teneur et des objectifs des imp6ts, ainsi que de 'emploi effe,tif des 
sommes provenant des taxes et redevances. 

Comme nous I'avons mentionnd dans la section prdc6dente, il n'existe pas de source 
unique et constamment mise A jour de donn6es d'information officielles concemant les imp6ts. 
La tendance pour les agents du fisc est de poursuivre leurs fonctions en se basant sur les 
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pratiques du pass6 plut6t que sur le d6sir conscient d'observer les r6glementations et 
procedures officielles. Les modifications apportees aux taux ou aux proc6dures en matiere 
d'imposition sont mal communiquees aux agents sur le terrain, et leur transmission ne 
comporte quelquefois guere plus qu'un message par radiophone. IIn'est foumi aucune 
explication pour les changements, comme ce fut le cas lorsque le taux de l'imp~t forfaitaire 
sur les ben6fices (IFB) a t6 augmente en 1990 (doubI ou triple selon les cas). Lorsqu'on fait 
un effort pour tenir le public au courant de nouveaux imp(ts ou d'amendements fiscaux, trop 
souvent c'est par un discours tenu en frangais avec un niveau de sophistication technique qui 
touche l'obscurcissement, et laisse les contribuables plus perplexes qu'avant. C'est ce qui, 
d'apres les rapports, s'est passe lorsque la Direction generales des Imp6ts a pr6sent6 la taxe 
sur la valeur ajout6e , la television nationale. Mme les cadres superieurs des services 
fiscaux ont admis que I"'explication" les avait laiss6s confus. 

La communication de l'information dans le domaine des imp6ts, taxes et redevances 
doit 6tre amelioree par un effort majeur. II Iaudrait entreprendre une r6vision systematique des 
codes, procedures et reglementations dans le domaine fiscal, et I'on devrait insister sur les 
imperatifs de clarte et simplification. Les donnees d'information sur les imp(ts et taxes doivent 
6galement 6tre rendues accessibles aux contribuables et A la population dans son ensemble 
sous une forme qui soit comprehensible et actuelle. 

IIest fortement recommande de proceder A la redaction de manuels d'instruction sur 
les questions fiscales, et de les puS5ier et diffuser largement dans les principales langues 
nationales, specialement le haoussa et le zarrna. 

4.5.2 Lacunes de la performance 

Les lacunes dans le domaine de l'information concemant le syst6me fiscal sont 
associees a de severes lacunes dans la performance des agents, lacunes notables meme si 
l'on tient compte du manque de materiel et de ressources humaines. Bien qu'il se trouve des 
raisons complexes A la base de ces prestations insuffisantes, l'observation et les rapports des 
agents permettent d'identifier un certain nombre de contraintes. 

reglements fiscaux inapplicables ou inappropries 

obligations legales lies aux imp~ts consid6rdes comme excessives et 
insupportables 

demoralisation des agents en raison de I'ingerence d'une action politique, 

spdcia!ement de la "protection" accordee Acertains contribuables importants 

manque d'un systbme d'encouragement reconnaissant la performance 

un sens, chez les agents, d'impuissance et d'absence d'influence vis-&-vis des 
decisions centrales. 

En resum6, les fonctionnaires locaux du fisc et les agents du Tr6sor et des Finances 
ont reconnu qu'un grand nombre des imp~ts Otaient inappropri6s en face des rdalites locales, 
et inapplicables dans la forme oii ils etaient formules; ils ont reconnu que le poids des taxes 
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sur de nombreuses entreprises et sutout sur celles du secteur moderne 6tait insupportable, et 
contraire aux lois 6conomiques, qu'en appliquant strictement ces droits conformement aux 
textes, on menaQait la viabilit6 de nombreuses entreprises; ils ont mentionne comment des 
modifications au code fiscal 6taient annoncees sans qu'il y ait eu de consultations prealables 
avec les cadres superieurs techniques ou ceux operant localernent. 

En outre, les fonctionnares du Tr6sor et des services fiscaux ont rapporte que, parmi 
les contribuables les plus importants, nombreux 6taient ceux qui 6chappaient entibrement a la 
fiscaJite ou qui ne payaient que des sommes symboliques, en raison de protections politiques. 
Ces personnaiii6s uintouchables" participaient A toutes les ramifications de I'activit6 
6conomique et comprenaient de nombreux hauts fonctionnaires du gouvemement et les 
membres de leurs families, ainsi que des membres des elites traditionnelles et certains 
hommes d'affaires. Parmi les hauts fonctionnaires operant sur le terrain que nous avons 
interview6, il s'en rencontrait un grand nombre faisant preuve d'un haut niveau d'6thique 
professionnelle, et qui consid6raient de telles interventions, vu le systbme de patronage, 
comme constituant un obstacle difficile &contoumer dans la bonne execution de leurs 
fonctions. 

Enfin, le personnel local se sertait g6neralement coup6 des reseaux de prise de 
decision, au sein de leurs ministbres respectifs. Les chefs des centres departementaux des 
imp6ts, et les tresoders payeurs ont et unanimes & dire que les demandes d'information ou 
de soutien qu'ils adressaient A l'organisme central 6taient souvent negligees, que des 
decisions touchant au fonctionnement de leurs services leur 6taient transmises sans pr6avis 
et sans qu'ils aient pu participer au processus de prise de d6cision , que les nouvelles 
affectations des agents venaient de Niamey sans chercher Aobtenir I'avis du chef de service, 
et que I'avancement dans leurs divisions etait plut6t une question de relations politiques et 
sociales que de valeur technique ou 6tats de service. 

4.5.3 Manque de confiance 

IIsemble se manifester un m~contentement populaire croissant vis-A-vis de 
I'assujettissement A I'imp6t; ce peu de disposition A I'accepter vient de ce que le peuple 
pergoit toute I'etendue de l'in6quitd et de I'arbitraire dont fait preuve le systeme actuel. Les 
entrepreneurs du secteur formel ont fait remarquer les procedures administratives peu 
precises et devoreuses de temps et note qu'elles decourageaient l'investissement et 
repr6sentaient un facteur de coit important pour la conduite des affaires au Niger. Les 
entrepreneurs et negociants plus "traditionnels" ont d6clare que tout simplement ils ne 
comprenaient pas les im1p6ts et tayes divers qu'ils devaient payer. Les agents du fisc ont 
reconnu qu'il y en avait peu, dans les milieux d'affaires, qui comprenaient IIFB ou la TVA,et 
qu'ainsi les agents fiscaux dtaient accuses de "creer" des imp6ts pour s'enrichir 
personnellement. En fait, certains agents du fisc ont d6clar6 qu'ils ne disaient pas aux 
contribuables qu'ils payaient A la fois la patente et l'IFB, pour 6viter des confrontations. Ils ont 
aussi confirme que de nombreux contribuables objectaient au paiement de IIFB, bien qu'ils 
fussent prets a payer la patente. 

Le point & souligner, ici, est que les contribuables ne comprennent pas le systbme 
fiscal, ils ne savent pas pourquoi ils doivent payer certains imp6ts, ils ne voient pas de 
rapports entre le paiement des imp6ts et taxes et la foumrture de services; ils sont aussi 
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conscients du fait que la fraude fiscale, la "protection" et la negociation sont des pratiques 
r6pandues. Le manque de rapport entre les taxes et les services est une cause majeure de 
preoccupations, specialement en ce qui conceme les taxes locales. Cette perception est dans 
bien des cas justifide, comme le decrit en detail la section sur le soutien administratif local aux 
services publics, qui figure dans ce rapport. Le produit des imp6ts locaux ne sert Agubre plus 
qu' soutenir la presence de l'Etat, et cette meme presence est souvent perque comme 
n'ayant d'autre utilit6 que d'obliger les paysans et les commerants c payer des imp6ts. 
Mme lorsqu'il existe un rapport clair et net entre les recettes fiscales et la foumiture de 
services, la population n'est pas informee efficacement de !a fagon dont son argent est utilise, 
et elle ne participe pas non plus d'une fac;on sensible A la gestion de ces services. 

Cet abime fondamental qui semble saper la confiance des citoyens et des 
contribuables exige une action correctrice directe et efficace. II est recommande de mettre en 
oeuvre une strat6gie d'action globale qui comprendrait les el6ments suivants: 

1) 	 une campagne nationale d'inforrnation mettant en relief les droits et 
responsabilites des citoyens, en incluant les questions fiscales; 

2) 	 I'dtablissement d'institutions democratiques et representatives, telles que les 
conseils locaux et les associations professionnelles et d'entreprises, auxquelles 
serait confi6 un r6le dans les debats publics concernant la politique et les 
pnorit6s en matiere de fiscalite locale et depenses locales; et 

3) 	 Ia composition de manuels el6mentaires concernant les questions de fiscalit6 et 
de depenses publiques, redig6s dans les langues du pays. 

4.5.4 	 Fosse sur la voie du developpement: la fuite pour echapper au secteur formel 

On rencontre parmi les experts intemationaux du developpement et les specialistes du 
Niger en cette matiere, un consensus observant que I'economie du pays passe par un 
processus d"informatisation", c'est-a-dire que I'activite 6conomique croit plus rapidement dans 
le secteur informc.! que dans le secteur formel, et que certains types d'activite se sont en fait 
deplaces, passant du secteur formel au secteur informel. En depit de preuves marquant un 
redressement economique rnodeste durant les cinq annes ecoulees, les recettes fiscales ont 
decline, ce qui indique un rebondisseme'it negatif de ce genre de revenu par rapport aux 
autres indicateurs economiques. Barlow et Snyder (DAI 1990, page 4) suggerent que "... les 
effets pervers marquant le comportement du systeme fiscal nigerien depuis 1985 peuvent 
s'expliquer par le fait qu'un volume croissant de I'activit dconomique est passe dans la 
clandestinite, et qu'on y voit figurer le passage des activites commerciales du secteur formel 
vers le secteur informel, oi les taux d'imposit'on effectifs se trouvent grandement reduits." 

L'absence d'une v6ritable croissance dans le secteur commercial moderne peut 6tre attribu6 
&'...la chute spectaculaire de la valeur ajout6e venant du commerce moderne. La valeur 
courante accus6e pour 1989 se trouve plus faible que pour 1966, ce qui en valeur r6elle 
repr~sente une forte d6gradation. L'activit6 commerciale repr6sentait 60% de la valeur 
ajout6e pour le secteur commercial moderne en 1966, mais n'en repr6sente que 10% en 
1989." 
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Le d6clin du secteur formel est retrac6 par la Direction de la Statistique et de la 
Ddmographie (DSD) dans un rapport de 1991. Selon les donn6es qui y figurent, la croissance 
du secteur commercial modeme, si I'on en exclut les activit6s minibres, n'a pas suivi le rythme 
de la croissance dans les coOts de consommation des m6nages entre 1966 et 1989. La 
citation qui precede, tir6e d'une publication de la DSD, confirme notre analyse que I'une des 
causes principales de cette tendance est la transformation progressive de I'conomie vers le 
secteur informel. 

Selon un rapport du FMI de 1987, le secteur informel contribue pros de 80% de la 
valeur ajoutde commerciale, 50% de la valeur ajoutee pour le secteur des transports, et prbs 
de 90% de la valeur ajout6e pour les autres services (FMI 1987, page 25). Ce rapport 
poursuit en affirmant que le secteur informel dchappe dans une large mesure au systbme 
fiscal et repr6sente donc uune menace grave" pour les revenus de I'Etat. Le manque de 
souplesse de la legislation fiscale, les faiblesses administratives, le fait que le service fiscal se 
concentre en priodtd sur le secteur formel plus facile d'acc~s, et I'hostilit6 vis-a-vis des efforts 
de r6forme fiscale dont font preuve les milieux du secteur informel (soutenus par les attitudes 
du gouvemement) y sont identifies comme autant de facteurs contribuant Ala minimisation de 
ia presence du secteur informel au sein du syst~me fiscal. 

Les entreprises du secteur informel, sp6cialement celles qui se d6roulent sur un 
emplacement ou un lieu de travail fixe, peuvent 6tre partiellement fiscalisees, c'est-a-dire 
qu'elles peuvent payer certaines taxes, en gendral [a patente et 'IFB. Souvent cependant, 
elles ne sont pas assujetties aux imp6ts "modernes" tels que l'impbt sur les b6nefices 
industriels et commerciaux des societ6s, fondA sur une comptabilit d6clarde, la taxe sur la 
valeur ajout~e et les taxes et droits associ6s Ala r6glementation de I'emploi, toutes taxes que 
les entreprises du secteur formel doivent payer. Ce qui compte encore plus, les contribuables 
du secteur informel sont plus en mesure de n6gocier des impositions r6duites, en raison de la 
difficult6 qu'il y a Ad6terminer le niveau et la rentabilit6 de leurs activit6s. Selon un r6cent 
rapport fourni par Jeune Afrique "...sur les 30.000 marchands recenses ANiamey, 4.300 
seulement sont assujettis Ala taxe sur la valeur ajout6e, 3.900 paient la taxe sur les 
ben6fices industriels et commerciaux des soci6tes, et 3.000 paient la patente." (JAE No 146, 
page 34). 

Mme ces chiffres semblent elev6s si on les compare aux informations foumies par les 
chefs des differents services du fisc charges de I'imp6t BIC et de la patente. Seulement 
environ 500 contribuables &Niamey paient rimp6t BIC calcule sur les donnees comptables 
foumies par le contribuable (r6gime r6el) selon le chef du service BIC; les autres paient un 
taux fix6 administrativement (regime forfaitaire). Seulement 10 contribuables sont enregistr6s 
pour payer le BIC en r6gime rdel dans le d6partement de Dosso, et le chef du service fiscal 
local estime qu'une bonne moiti6 de ceux qui sont enregistr6s ne feront pas de d6claration de 
leurs comptes, mais essaient d'6viter la taxe de 2% de la valeur, retenue &la fronti~re et par 
les grossistes, qui a te imposde en 1989. Dans les d6partements de Zinder et de Diffa, il n'y 
a que trois negociants qui preparent des donn6es comptables pour le BIC; aucune socidt6 du 
secteur moderne ne fait de d6claration pour le BIC dans ces d6partements. Pour 1991, un 
seul negociant a annonc6 qu'il ferait une d6claration en vue du BIC en r6gime reel, tous les 
autres commergants font leur declaration sous le regime forfaitaire utilis6 par les 
entrepreneurs du secteur informel. Dans le departement de Maradi, seulement une "poign6e" 
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d'entreprises annoncent qu'elles feront une declaration comptable pour le BIC, et encoe 
moins pr~sentent leur comptabilite Ala fin de I'annde. 

Comme nous 'avons mentionnd plus haut, une taxe de 2% a et6 institu6e en 1989, 
pour recouvrement au passage des frontibres et par l'entremise des grossistes en tant que 
paiement pr6alable "minimum" du BIC pour les marchands qui paient sous le r6gime forfaitaire 
(IFB). Le montant payd par un contribuable doit 6tre d6duit de son imposition totale au titre du 
BIC 6tablie par le service fiscal Ala fin de I'ann6e. Si le contribuable est enregistr6 pour le 
regime reel du BIC, ilest exempt6 du palement pr~alable de 2% sur la marchandise de 
I'ann~e en cours, mais doit payer un pour cent du montant brut des ventes de I'ann~e 
pr6c6dente. En 1991, un systt-me similaire de paiement pr6alable a 6t6 mis en oeuvre pour la 
taxe sur la valeur ajout6e. 

Les r~sultats de ces efforts pour saisir une partie des activit6s imposables du secteur 
informel ont dte in~gaux. Dans le d~parternent de Maradi, les recettes en 1990 provenant du 
pr~paiement de 2% recouvrd par !e service des douanes se montaient Aprbs du double du 
montant estim6 pour le BIC - 150 millions de francs CFA compares Aune estimation de 80 
millions. Des donnees de ce genre pour la taxe sur la valeur ajout6e n'6taient pas disponibles. 
En d6pit d'apports de revenus apparemment am6lior6s, la strat6gie de paiement pr6alable a 

t6 critiqude parce qu'elle passe le fardeau fiscal en aval vers les consommateurs, en faisant 
augmenter les prix et .onc en d6formant l'intention de I'imp6t BIC qui est un imp6t sur les 
b~ndfices industriels et commerciaux. Cette strat6gie n'a pas fait preuve d'un effet visible qui 
encouragerait les marchands A tenir et Asoumettre des comptes pour le BIC, ce qui devait 
6tre 'un de ses principaux objectifs. 

La fuite des entreprises loin du secteur fornel a un certain nombre de consdquences 
pour le present et 'avenir de '6conomie nig6rienne. Outre la perte des revenus de 'Etat et 
des revenus locaux, les investissements etrangers dans le secteur pnv6 font face Aun facteur 
dissuasif grave en raison de la concurrence des exploitants du secteur informel qui n'ont pas 
Aconfronter les m~mes restrictions et les m6mes coots que les firmes du secteur formel. Les 
entreprises du secteur informel ont pu augmenter leur part de marchd aux d~pens de celles 
du secteur formel, sp~cialement dans les domaines du commerce, des materiaux de 
construction et de la construction. Les employ~s eux aussi sont d6savantag6s par les 
pratiques de gestion de la main d'oeuvre du secteur informel, parni lesquelles des salaires en 
dessous de ceux du secteur formel et le manque d'avantages sociaux tels que des horaires 
hebdomadaires fixes, des vacances et la couverture maladie. 

Etant donn6 que, dans un avenir imm6diat, la plus grande partie de 1a croissance sera 
dans le secteur informe!, il est important de prendre des mesures pour crier un 
environnement fiscal et 6conomique devant stimuler la croissance 6conomique tout en 
encourageant les entreprises Ase modemiser. La position concurrentielle A long terme, tant 
r gionale qu'intemationale des entreprises du Niger tirera de grands avantages d'une 
modemisation effectu6e dans le contexte d'un environnement constnctif qui faciliterait leur 
t~che. 

Des pr6occupations vis-&-vis de ces sujets macro-economiques semblent assez peu 
pertinentes dans une 6valuation des capacit~s fiscales locales. En fait, toutefois, les questions 
de macro-6conomie et de structure ont un impact direct et sensible sur les capacit6s locales, 
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m~me 	dans les systbmes fortement ddcentralis~s. Dans les systbmes centralis~s comme 
ceux du Niger, obi les unites administrative locales ont peu d'autonomie dans les questions 
fiscaies ou de prise de decision, le contexte qui les entoure a encore plus d'importance. 

La politique fiscale locale doit 6tre consid6r~e comme un sous-ensemble de la 
politique fiscale nationale, et toutes deux doivent 6tre examin6es dans le contexte du 
caractere specifique des dconomies nationale et locale. Un dialogue s~rieux avec les 
exploitants 6conomiques des secteurs formel et informel doit 6tre engag6, avec pour objectif 
l'organisation d'une table ronde nationale sur le ,edressement 6conomique. La politique 
fiscale doit former l'un des sujets cls Ad~battre, mais non le thbme d~finissant le dialogue. 
La politique fiscale doit btre envisag6e comme un outil - ou un jeu d'outils - que l'on utilise 
pour amdliorer la performance de I'6conomie. Si les objectifs d'un programme Ou d'une 
strat~gie de redressement economique ont 6td 6tudi~s par ceux qui participent au 
fonctionnement de I'dconomie, il sera plus facile d'6carter les objections Aune meilleure 
fiscalitd q,:: peuvent proc~der d'un r6flexe autornatique. 

4.6 	 La revolte des contribuables: Malaise politique ou m6contentement a I'dgard de 
la fiscalitd? 

En cette annde d'agitation politique majeure, une forme de rdvolte des contribuables 
s'est produite et les autont6s locales, Atravers tout le pays rendent compte des difficult6s 
qu'elles on A recouvrer les impbts et redevances, de menaces, d'hostilitds et d'une certaine 
mesure de violence, le tout dirigd contre les receveurs de redevances, les percepteurs 
d'impts et les agents des douanes, ainsi que contre les administrateurs de ces services. 
Dans tcuJs les sites visit~s, les taux de recouvrement dtaient inf6reurs Ala normale et dans 
certains cas I'6cart 6tait impurtant. D'Agadez AMirriah, les fonctionnaires locaux ont cit6 des 
difficult6s croiss3ntes pour le recouvrement des taxes et redevances, les deficits les plus 
marqu6s venant du recouvrement des redevances de march6 et des taxes sur les transports. 
Dans plusieurs march6s les percepteurs ont reconnu qu'ils avaient t6 personnellement l'objet 
de menaces de la part des marchands, et qu'un nombre croissant de ceux-ci refusaient de 
payer purement et simplement. De plusieurs localit6s la nouvelle est parvenue que les 
transporteurs avaient requ un avis, venant paraft-il de leur syndicat, le Syndicat des 
Transporteurs, leur intimant de refuser de payer les redevances au titre des transports 
publics. 

A Mirriah, un effectif plus nombreux que d'habitude a assist6 A la reunion de la 
Commission de patente, et les cotisations fiscales au titre de la patente-licence pour activit6s 
commerciales ont t6 reduites d'une mani~re substantielle. Un meunier qui aurait, A ce qu'on 
dit pay6 un montant d'imposition de 92.000 francs CFA durant plusieurs ann6es (au moins les 
dix ann~es prdc~dentes selon le Secr~taire municipal) "a consenti Aaccepter" une cotisation 
fiscale r6vis6e de 17.000 francs CFA pour 1991. L'impression d6gag6e par les autorit~s 
locales du fisc et de I'administration 6tait que les milieux d'affaires locaux avaient 
certainement pris la haute main et domin6 la r6union de la commission. A Maradi, le chef du 
service du Tr6sor d6partemental a d6clard qu'il avait requ des instructions lui intimant de 
proceder avec prudence dans ses efforts de recouvrement, pour dviter des confrontations 
negatives avec les contnbuables. 
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Les plaintes concemant le systbme fiscal abondent, et de plus en plus, on les entend 
prof6rer d'un commun accord par les fonctionnaires du gouvemement, les agents du Tr6sor et 
les contribuables. La r6forme fiscale a tenu une place preponderante dans un certain nombre 
des presentatons formuldes durant la Conference Nationale. Au niveau local, on s'inquiete du 
fait que les ,itoyens sont entrain6s Acroire que les changements politiques envisages 
conduiror-it I'abolition des imp)ts, ou du moins Aune reduction draconienne des taux 
fiscaux. L'incertitude politique conduit souvent Ades soul6vements sociaux, et dans le cas 
des imp(ts, il semble que I'attitude traditionnelle acceptant la responsabilite de payer, a laissd 
la place Aune mise en cause du but et de I'equit6 du systeme, et Aune desob6issance 
ddlib6rde aux autorit6s de I'Etat chargees des fonctions d'6tablissement des montants 
d'imposition et de recouvrement. 

S'il est vrai qu'une revolte generale des contribuables pose un probleme grave a un 
Etat dont les finances sont ddja en difficulte, elle signifie 6galement que les programmes 
politiques ne manqueront pas de mettre au premier plan de lei~r ordre du jour 'effort si 
necessaire de r6vision et de reforme de la fiscalite riationale et locale. La reforme fiscale doit 
6tre I'6l.ment c16 dans tout programme de redressement economique envisage, et elle doit 
6tre le facteur forrnant chamiere dans la restructuration des rapports d'autont et de liaison 
entre echelons du gouvemement, devant rdsulter des initiatives futures de decentralisation. 
Les institutions intemationales de financement et de developpement peuvent et doivent 
encourager ce processus, en foumissant I'assistance technique et financiere d'importance 
critique, au moment voulu et en une reponse bien adaptee aux problemes. 

5. POLITIQUES ET PRATIQUE EN MATIERE DE DEPENSES LOCALES 

Les budgets locaux sont divises en deux chapitres principaux: (1) Les recettes et 
depense du budget general (Titre 1) et (2) les recettes et depenses d'investissement (Titre 2). 
Un troisi~me chapitre existe pour les recettes et depenses figurant dans une comptabilite hors 
budget. De m~me que des sources specifiques de revenus sont assignees, par la l6gislation, 
aux unites locales decentralisees, il leur est assign6 des d6penses specifiques. Toutefois, A 
I'encontre de ce qui se passe pour le revenu, o6 pratiquement toutes les sources sont 
determinees par la legislation, les depenses des unites locales decentralisees peuvent se 
diviser en trois categories: obligatoires, facultatives et imposees. Seules, les deux premieres 
categories ont un statut legal, la demiere est I'effet ou la consequence du potentiel 
d'intervention extra-l6gale dans un systeme centralise gouveme par des imperatifs d'exception 
plut6t que d'observation de la loi. 

Dans les paragraphes qui suivent nous examinons ces trois categories de d6penses, 
en faisant suivre cet examen de I'analyse des donn'es sur les depenses emanant des unites 
locales decentralisees figurant dans la pr6sente 6tude. Nous conclurons la section en 
6valuant les sujetions qui pesent sur une gestion des depenses amelior6e, et en mesurant les 
possibilites de r6organisation des priorites en matiere de d6penses. 

5.1 Depenses obligatoires, facultatives et imposdes 

Les depenses obligatoires des arrondissements et communes sont citdes dans 'Article 
13 du Chapitre 1, Section 2 de la Loi No 65-006 du 8 fvrier 1965. Les dispositions en sont 
les suivantes: 
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1) r6mun6ration du personnel employ6 r6guli6rement et de toutes les obligations 
contractuelles connexes; 

2) coots de location et d'entretien des b~timents Iou~s par I'arrondissement ou la 
commune; 

3) coot de I'entretien des biens publics appartenant A I'arrondissement ou Ala 

commune; 

4) int6r~t et principal dos sur les pr~ts; 

5) autres dettes contract6es par I'arrondissement et la commune, ainsi que les 
dettes resultant de jugements A leur encontre; 

6) coots d'entretien du rdseau dlectrique et du rdseau de distribution d'eau de 
I'arrondissement et de la commune; 

7) depenses engagdes pour ia lutte contre les incendies; 

8) depenses d'hygibne publique et d'assainissement public; 

9) en general toutes les d6penses que la loi met a la charge de I'arrondissement 
et de la commune, compte tenu et dans les limites de l'int6rbt de 
I'arrondissement et de la commune. 

Les deux premibres cat6gories de depenses repr6sentent essentiellement les coots 
fondamentaux de fonctionnement de I'administration pour lesquels il existe une base 
contractuelle: personnel et loyer des bdtiments, tandis que la troisibme catdgorie se refbre A 
I'entretien des biens qui appartiennent uniquement Al'unit6 locale d6centralisee et pour 
lesquels aucun autre 6chelon du gouvernement n'assumera la responsabilite. Les categories 
quatre et cinq concement les paiements en remboursement de prdts et d'autres dettes 
encourues par I'unite locale decentralisde ou pour son comnpte. Les categories de depenses 
de cinq Ahuit se referent Ades services qui doivent 6tre foumis par 'arrondissement ou la 
commune. La demiere categorie tient compte de 1'6ventualit6 d'un transfert de responsabilites 
supplementaires, mais en y ajoutant deux stipulations essentielles. Tout d'abord, un tel 
transfert ou une telles assignation de responsabilit6s des d6penses doit 6tre prvue par la loi, 
et ensuite la depense doit concemer qw,-Ique chose que I'arrondissement ou la commune 
estime 6tre dans son interet. Le langage utilis6 confbre avec force le sens que l'unit6 locale 
decentralisee a I'autorit6 voulue pour d6terminer son int6r~t, et donc par extension le droit de 
refuser des depenses qui ne sont pas dans son interet. 

Les dispositions representees par ce demier 6lement n'ont pas 6t respectees. Un 
certain nombre de charges financieres trbs lourdes ont 6t transferees du budget national aux 
budgets locaux, sans consultation et sans base l6gale. N6anmoins, les arrondissements en 
particulier et les communes Aun moindre degr6 ont 6t6 obliges de mesurer les faibles 
ressources de leurs budgets pour repondre aux exigences des autorites centrales et 
departementales. Avec le d6clin des ressources fiscales nationales, des coots qui 
precedemment 6taient pris en charge par I'Etat ont te passes aux budgets locaux. La charge 
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repr~sentde par ces transferts, et leur frequence a augmentd au cours des demieres annees, 
jusqu'au point ob les administrateurs locaux et certains fonctionnaires du gouvemement 
central expriment publiquement leurs objections. La Commission des finances locales du 
Seminaire national sur la d6centralisation qui s'est tenu ANiamey en aoo'( 1990 a dress6 la 
liste des cat6gories de depenses en les divisant en "coOts lgaux" et "autres coOts". La 
premibre section comportait cinq postes, tandis que la seconde en avait quinze. Les 
implications 6taient dvidentes: les unit6s locales d6centralis~es sont inond6es par des 
responsabilit6s de d6penses qui sont transf6r6es Apartir du budget national, transferts qui se 
font souvent sans plus de formalit6s qu'un message radio au nom du Minist~re de I'lntrieur. 

Outre les d6penses figurant ci-dessus mandat6es par la loi, les unit6s locwes 
d6c'ontralis~es peuvent inscrire au budget des fonds pour des services sp6cifiques )u pour 
d'autres priorites. Par exemple, pour des raisons pratiques, toutes les unites locales 
d6centralis6es prdvoient au budget des fonds pour les fournitures de bureau. Des fonds sont 
dgalement pr6vus pour les r6ceptions officielles, les transports, les manifestations culturelles, 
les sports et les programmes pour la jeunesse. Les unit6s locales decentralis6es prennent 
6galement en charge les coOts encourus pour les r6unions des conseils, ce qui comprend 
generalement les fournitures de bureau pour ces r6unions, et peut inclure des indemnit6s de 
deplacement et de pr6sence pour les membres des conseils. Quand les ressources le 
permettent, les arrondissements et les communes peuvent aussi inscrire au budget des fonds 
d'hospitalisation et de soins aux indigents. 

5.2 Composition et 6volution des d6penses 

Au Niger, la procddure budg6taire Pxige que le budget soit 6quilibr6, aussi il n'est pas 
surprenant de voir les tendances accusees par les depenses durant la p~dode de cinq ans, 
suivre de pres les courbes de revenus. La r6partition des affectations pour les depenses 
gen6rales inscrites au budget est semblable pour les arrondissements et les communes. Pr~s 
des trois quarts de toutes les d6penses qui ne sont pas d'investissement sont consacr~s aux 
frais g~neraux d'administration: le personnel, les foumitures de bureau, les transports, 
'entretien des bdtiments publics, ainsi que les allocations de d6placement et les foumitures 

qui relvent des reunions du Conseil sous-r6gional de developpement (CSRD). Parmi ces 
coOts, le personnel absorbe de loin le plus fort montant, repr~sentant un pourcentage qui 
varie de 30% des depenses gen6rales du budget ATchiroz6rine, jusqu'. 56% des frais pour 
la commune rurale do Matankar. La plupart des autres unites accusent pour les frais de 
salaires un Oventail entre 36 et 44% des depenses g6nerales du budget (y compris la 
remuneration des percepteurs de redevances et des chefs de village et de canton). 

La Figure 5.1 met en evidence, pour divers types de d6penses la moyenne 6tablie sur 
cinq ans, compar6e au budget g6n6ral total (investissement exclu). L'administration g6n6rale 
(Titre I, Section 2) domine les d6penses et est suivie des transferts de fonds vers les 
institutions et organisations d'Etat, &savoir le d6partement, la Societ6 de Developpement et 
des groupes tels que I'AFN, le Samariya, et I'Association islamique. Dans certains cas, les 
transferts au profit du fonds r6gional de developpement 6taient inscrits au titre du budget 
g6n6ral, ainsi que sous sa rubrique propre dans le budget d'investissement. 

La categode des services locaux represente des d6penses pour des services foumis 
uniquement par le budget de l'unit6 locale d~centrlisee (Titre I, Section 3), depenses telles 
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que I'entretien de linfrastructure dconomique y compris les puits, les routes, les marches 
publics, les gares pour les divers transports, les installations d'abattage et d'autres services 
parmi lesquels les programmes pour la jeunesse, les manifestations culturelles, 
I'assainissement, I'hygiene publique, la lutte contre les incendies, I'eclairage public, les 
pompes funebres et les cimetibres. IIest caract~ristique pour les arrondissements de 
consacrer moins de 10% des depenses g6nerales du budget aux services locaux. Les 
arrondissements de Tchirozrine, Dogon-Doutchi et Dakoro ont d6pense des fonds pour des 
puits, tandis que tous les arrondissements ont mis I'accent sur les d6penses pour les sports et 
les activitds culturelles. L'arrondissement de Dogon-Doutchi a depens6 2,4 millions de francs 
CFA pour M'6clairage public en 1988, ce qui est sensiblement le m~me montant que la 
commune a d~pens6 en 1990. Dakoro a aussi enregistre des d~penses d'un million de francs 
CFA pour I'6clairage public en 1990, bien qu'il n'existe pas de syst~me d'6clairage public 
dans la ville m~me. 
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Figure 5.1 R6partition des d6penses des arrondissements 1986-90 

Des d~penses effectives encore plus faibles ont W enregistrdes pour les services 
centraux (Titre I, Section 4). Cette catgore repr6sente les dlpense3 pour les 6coles et les 
dtablissements m6dicaux, et spcialement pour l'entretien de ces 6tablissements et les achats 
de mat6riel et dquipements. Les d penses affect~es au .,outien des activit~s Agestion et 
financement centraux allaient de 2,3% du budget gdn~ral &Agui6, jusqu'A 8% A Mirriah. IIfaut 
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noter que les donnees pour Mirriah sont incomplbtes et semblent rester en dessous des 
d~penses effectives pour 'enseignement et la sante. Depuis 1987, I'arrondissement a 
recouvre une taxe sp~ciale allant de 35 A100 francs CFA par contribuable pour chacu-I de 
ces trois fonds: sante, enseignement et distribution d'eau. Ni les recettes, ni les depenses de 
ces fonds ne figurent dans les donn6es budg zaires disponibles pour I'arrondissement. Les 
fonds speciaux de Mirriah sont dtudi~s plus en detail A la Sectiorn 7. 
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Figure 5.2 Structure des ddpenses communales par catdgorie, 
1990 

Les depenses engagdes en so'jtien des services centraux sont nettement plus faibles 
pour les communes 6tudiees. Tandis que Dogon-Doutchi et Mirriah ont consacre de 15 A 10% 
des d~penses g~nerales du budget pour les services locaux, ces communes n'ont depense 
que de 1 a 2% pour les services centraux. Ce fait a des implications int6ressantes, etant 
donne que les centres urbains abritent aussi la plus forte densitf d'infrastructures de service, 
spdcialement les 6coles et les centres sanitaires. Environ 50% des d6penses pour les 
services locaux dans les communes de Doutchi et Mirriah ont 6t6 consacree A r'6clairage 
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public. Tres peu a 6t6 depens6 pour I'entretien de l'infrastructure dconomique, a 'exception 
de pres de 600.000 francs CFA pour la modernisation du march6 public a Mirriah en 199C. 

Les transferts de fonds vers les institutions d'Etat et les organisations soutenues par 
I'Etat consomment une grande partie des ressources disponibles. En particulier, les 
arrondissements sont durement touches, les transferts allant de 14% des depenses gen6rales 
ATchirozerine, a 19% dans I'arrondissement de Mirriah. Les trois communes etudiees ont 
transfer6 c es pourcentages allant de 4 ai 7% des depenses g6n6rales du budget, vers les 
institutiors.d'Etat. 

Le remboursement des dettes constituait une portion substantielle mais non ecrasante 
des depense totales du budget A titre de depenses g6nerales et d'investissement. Dans les 
arrondissements, les paiements pour amortir les dettes allaient de 3% des d6penses 
budgdtaires totales A Mirriah, A 11% ATchiroz6rine. Dans les communes, les montants 
repayant les dettes 6taient pratiquement nuls, en depit de l'existence de dettes importantes 
aupres de la CPCT. La proportion des d6penses allant vers le remboursement des dettes 
dans ces trois communes se montait a zero, parce que ces communes n'avaient pas eftectue 
de paie,.ients sur leur de'.te depuis son d6but en 1988. 

5.2.1 Le coOt des emprunts publics 

Les unites administratives locales sont capables d'emprunter des fonds aupres d'une 
institution speciale de credit 6tablie au cours des ann6es 70, la Caisse de Prets des 
Collectivites Territoriales (CPCT). Cette institution a fait l'objet d'examens ddtailles par 
d'autres missions, speciaJement la mission SEDES de 1987, et nous n'y reviendrons pas ici. 
La CPCT offre des pr~ts des taux conformes a ceux 6tablis par l'Union Mon6taire Ouest-
Africaine (UMOA), qui sont fixe A I'heure actuelle a 12 pour cent. La politique de la CPCT 
donne !a priorite aux prets d'investissement dans des infrastructures 6conomiques et sociales, 
bien que des prets soient egalement consentis pour des infrastructures administratives. Les 
vdhicules, les camions bennes et les v6hicules Aquatre roues motrices de I'administration 
sont souvent finances par des prets de la CPCT. Dans les arrondissements v'sitds, I'emploi le 
plus visible des pr~ts de la CPCT etait pour la construction de bureaux administratifs et de 
logements d'accueil aux visiteurs, et pour I'achat des v6hicules. 

Lendettement des arrondissements visites semblait raisonnable par comparaison aux 
revenus disponibles, c'est-A-dire aux revenus qui restent apres paiement des salaires et des 
deperse_. de fonctionnement essentielles. La situation des trois communes 6tait toutefois tres 
diflerente. Chacune des communes avait un endettement trbs lourd - si lourd en fait qu'elles 
n'avaient fait aucun paiement sur les int6rets depuis le d6but des dettes en 1988. Ces prets 
avaient 6t6 accord~s aux communes quand elles sont entr6es en fonction, et dans chaque 
cas ont 6t6 affectes A I'achat d'une berline noire, en tant que v6hicule officiel du maire et d'un 
camion a benne basculante. Les pr~ts et I'usage des fonds ont 6t6 prescnts par le Ministere 
de I'lnterieur, sans qu'il en consulte avec la population, le conseil municipal et les cadres 
responsables nouvellement elus. Ces "gouvemements locaux", entrant nouvellement an 
fonctions, ont donc commence leur existence avec une dette de 31.0,00.000 de francs CFA. 
Dans le cas de la commune rurale de Matankari, la dette excedait le budget total pour 1990 
(G0,9millions) et pour 1991 (30 millions). 
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Certains responsables des gouvemements central et local estiment que le taux 
d'inter6t exig6 par la CPCT devrait 6tre abaisse et que les limites imposees 'endettement 
devrait 6tre reexaminees (voir les rapports du seminaire de decentralisation concernant 
Niamey et Zinder). Un rapport officiel, le projet de Programme d'Appui A la Ddcentralisation, 
recommande que le taux d'inter6t soit abaisse et m6me 6!imin6 dans certains cas, pour creer 
un stimulant incitant les arrondissements A investir dans des projets productifs. L'auteur de ce 
rapport poursuit par une proposition selon laquelle des pr6ts A faible int~r6t devraient &tre 
consentis aux arrondissements, leur permettant d'accorder des pr6ts, A leur tour (on suppose 
Ades individus ou des associations) un taux sup6deur, leur donnant ainsi une soulce de 
gain. Bien qu'aucune de ces propositions soit A recommander, elles r6v~lent les 
preoccupations ressenties pour la creation de ressources devant conduire des 
in,, stissements productifs au niveau local. 

5.2.2 Fonctionnement, personnel et avantages sociaux dan; I'administration 

A la difference de ce qui se passe dans de nombreuses circonscriptions locales au 
Mali et au Burkina Faso, les arrondissements au Niger arriven' en general facilement a couvrir 
les salaires et les frais generaux de fonctionnement de I'administration locale (CLI, page 16). 
Certains arrondissements isoles, ayant des populations faibles et principalement nomades, 
tels que Tchiroz~rine et Bilma, ont fonctionn6 dans le passe avec I'aide de subventions 
importantes (certains rapports indiquent un chiffre allant jusqu'a 70%), mais dans la plupart 
des cas, les arrondissements sont capables d'inscrire au budge les autres depenses 
obligatoires, les depenses d'investissement et les depenses impos6es. 

Comme la section precedente I'a expos6 en detail, certains agents auxiliaires ont vu 
leur poste transferd du budget national aux budgets locaux en 1990. Ce transfert prevoyait 
initialement d'inclure tout le personnel auxiliaire, et ensuite a 6t6 limite aux employs affectes 
directement I'administration de I'arrondissement, tout sp6cialement les employes titre 
personnel (les chauffeurs, cuisiniers, employes de maison) du sous-prefet, de ses adjoints et 
des fonctionnaires en poste administratif. L'impact d'un tel transfert s'est fait sentir: la charge 
financiere liee au transfert a 6t6 estimee 162 millions de francs CFA par an, et a touche 411 
agents. Le coot pour chaque arrondissement a enormement vari6, tant en valeur absolue 
qu'en termes de pourcentage des frais existants pour le personnel. Par exemple le transfert 
du personnel pour I'arrondissement de Mirriah s'est sold6 5.420.700 francs CFA par an, 
representant une augmentation de 38%. Dans I'arrondissement de Dogon-Doutchi, 
raugmentation des frais de personnel s'est 6levee A3.477.696 francs CFA par an, soit en 
pourcentage une augmentation de 61 pour cert. Pour I'arrondissement septentrional de 
Tchirozerine, en d6ficit chronique, les coOts de personnel sont passes de 7.390.460 francs 
CFA & 13.701.168 francs CFA, pourcentage d'augmentation de 85 pour cent. 

Etant donne que le gouvemement du Niger continue A ressentir la pression des 
institutions financibres intemationales, qui le poussent 6 r6duire ies frais de salaire de 
I'administration centrale, il y a des chances pour que des tentatives suppl6mentaires de 
transfert des frais de personnel vers les budgets locaux soient faites. Comme ce transfert ne 
modifie en rien le coot de I'emploi dans le secteur public, cet effort est simpiement destine A 
jeter de la poudre aux yeux et impressionner les institutions financibres intemationales. 
Toutefois, la poudre employee a des retombees secondaires tres toxiques pour les unites 
locales decentralisees, qui doivent utiliser des fonds rarefies d'investissement et de 
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fonctionnement pour payer du personnel sur lequel ils n'ont pas juridiction et qui ne contribue 
pas de manibre significative au bien-&tre social et dconomique des contribuables qui en ont la 
charge. 

5.2.3 Soutien aux services 

Peu de services sont organis6s ou financ6s par la commune ou I'arrondissement bien 
que ces demi~res soient techniquement responsables du r6seau de routes tertiaire ou rural, 
des chemins, des syst(mes d'adduction d'eau niraux, de la lutte contre l'incendie, des feux de 
brousse, des march6s locaux, des installations d'abattage et des gares pour les transports 
publics. Parmi les domaines de service citds ci-dessus, les arrondissements et les communes 
ont leurs activit6s les plus marquees dans les trois demiers, et chacun de ces domaines 
repr6sente une source importante de revenus locaux. En particulier les march6s fournissent 
une source reguli~re de revenus permettant de payer les salaires et les coats de 
fonctionnement des un'Ms locales d6centralis6es. IIn'est gubre fait d'investissement 
systmatique dans ces installations toutefois, au.si le rble de l'administration locale est pergu 
correctement par les marchands et les r6sidentE comme un r6le extractif. Un autre service 
couramment foumi par les unit6s locales d6centralis6es est l'6tat-civil, que le public ne 
consid~re comme valable que dans la mesure oi r'enregistrement des naissances, des d6cks 
et des mariages est requis par 'Etat. Des investissements substantiels ont et6 faits dans les 
installations d'abattage et dans les garos dans certaines r6gions. Aucune des unit6s locales 
decentralis6es visitdes n'avait prdvu de financement syst6matique pour l'entretien ou la 
r6fection dos routes, mais toutefois trois projets de construction de route ont Wt6 visitds A 
Dogon-Diutchi, Aguid et Tchirozerne. Ces exemples d'initiative locale en matiere de 
construction de routes sont 6tudi6s plus A fund dans une section suivante. 

IIn'est prevu aucun soutien budgetaire syst6matique pour les coOts d'exploitation des 
services publics, c'est-adire la sante, I'enseignement, 'entretien des routes, r'agriculture, 
'6levage, I'environnement ou I'alphabetisation fonctionnelle. L'organisation et la toumiture des 

services publics au Niger est considerd comme une responsabilit6 de 'Etat, A un bien plus 
haut degr6 que dans les autres pays du Sahel. Le soutien financier des services publics est 
soit planifi6 au cours de la mise au point de projets d'investissement (fiches d'op6ration) 
approuv6s par le conseil de I'arrondissement et soumis pour examen et approbation au 
Conseil r6gional de d6veloppement, soit fourni dans le cadre d'urgences pour des cas tels 
que des pouss6es de maladie se d6clarant dans le pays, des inondations ou d'autres 
catastrophes naturelles. Toutefois, de plus en plus on attend des arrondissements qu'ils 
assument les responsabilit6s financibres qui avaient 616 prises en charge prdc6demment par 
des donateurs ext6rieurs et/ou par r'apport de ressources venant du budget central. 

5.2.4 Soutien aux conseils locaux 

Les coOts encourus lorsque se tiennent des rdunions des conseils locaux avaient Wt6 
assumds par le budget national jusqu'en 1987. Le 14 septembre 1987, un message radio 
dmanant du Ministere de I'lntdrieur a 61W envoyd &tous les sous-pr6fets et maires, les 
informant qu'.& dater de ce jour its seraient responsables du paiement des indemnitds de 
d6placement et des frais de transport pour les membres des conseils. Pour compenser ces 
frais suppldmentaires, la "contribution" aux institutions de la Soci6t6 de Ddveloppement 
(essentiellement le CND et le CRD) a 6 r6duite de 8% A5% des recettes totaies provenant 

60
 



de la taxe d'arrondissement et 7% des recettes foumies par la taxe de voirie. Huit localites se 
sont vu accorder un taux reduit de 2%. 

Bien que les frais entrainds par les conseils locaux soient relativement faibles en tant 
que pourcentage des d6penses totales non affect6es A l'investissement, il est interessant de 
noter que ce montant est g6ndralement supdrieur Ace qui figure au budget pour I'entretien de 
infrastructure economique locale (routes, systbmes d'adduction d'eau, march6s, gares et 

abattoirs). 

5.2.5 Transferts de fonds vers les; institutions d'Etat 

Les arrondissements se voient demander de financer les institutions nationales et 
r6gionales, ainsi que les associations, parrain6es par 'Etat. Les montants varient &travers la 
gamme des unites locales decentralisdes, mais ius repr~sentent ordinairement 10% de la taxe 
d'arrondissement pour le Fonds de d6veloppement r6gional (FDR), 2% des recettes totales du 
budget general (en excluant les subventions) pour le soutien des centres adm~nistratifs 
departementaux (pr6fectures) et 8% des revenus de la taxe d'arrondissement pour les 
institutions de la Soci6td de d6veloppement (specialement le Conseil national de 
developpement). I est enfin pr6vu que les arrondissements versent des contributions aux 
branches locales des associations soutenues par 'Etat, telles que I'Association islamique, 
'Association des Femmes du Niger (AFN) et l'organisation de jeunesse (Samariya). 

Le cas de Dogon-Doutchi peut servir illustrer les eliets des transferts vers les 
institutions d'Etat. Pour Dogon-Doutchi, 10% des recettes fiscales totales de I'arrondissement 
(avant d6duction des frais de recouvrement) doivent Ctre transferees au Fonds de 
developpement regional (FDR). Pour 1991, ce montant est estim6 A9.540.090 francs CFA, ce 
qui est sensiblement equivalent au montant total de '6tat de paie pour tous les employ6s de 
l'arrondissement. Outre la contribution au FDR, 'arrondissement doit contribuer 2% du total 
des revenus du budget general (hors investissements) Ala prefecture, et 3% des recettes 
fiscales de I'arrondissement au Conseil national de d6veloppement. En 1991, 'arrondissement 
de Dogon-Doutchi a egalement inscrit au budget 500.000 francs CFA pour couvrir les co=its 
Jes reunions du Comit6 regional de developpement qui se tient par rotation dans chaque 
arrondissement. Le tableau qui suit foumit chaque poste et montant pour 1991. 

Fonds regional de d6veloppement 9.540.090 
Contribution aux pr6fectures 2.322.318 
Contribution aux coOts du CRD 500.000 
Cjntribufion aux institutions du CND 2.862.027 
Subventions aur associations locales 1.000.000 

Total des transferts aux institutions 
sous I'gide de I'Etat 16.224.435 francs CFA 

Ceci repr6sente un peu plus de 10% du total des pr6visions budg6taires pour le budget 
general de 1991. 

Les paiements faits aux chefs de canton et de village, dans la mesure oi ils depassent 
une r~muneration normale pour les fonctions qu'ils doivent remplir en soutenant les activit6s 
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de 'arrondissement, peuvent aussi 6tre considdrdes comme une forme de paiement de 
transfert. C'est particulibrement le cas des chefs de canton qui semblent avoir une 
participation dir;.,cte minime dans le recouvrement des imp6ts, mais regoivent de 1 A10% des 
recettes fiscales de 'arrondissement en contrepartie. Ces paiements directs et les montants 
transfdrms dans les c'.,mptes des percepteurs locaux d'imp6ts et redevances, et ne figurant 
pas corme revenu, existent en partie Acause dU c&ractbre du maintien d'un regime national. 
Les chefs de canton ont jou6 le r6le d'acteurs impriants dans les affaires de politique 
nationale et contnbuent &la stabilit6 du regime. Ius sont dgalement rdmun6r~s Apartir des 
ressources du budget national, par le moyen des allcux'ations aux chefs traditionnels. En tant 
que reserve essentielle de soutien pour le regime en p!ace, les chefs de canton assument le 
caractbre d'institutions nationales, et sont subventioni6s pour cela. 

Une autre forme sous laquelle les transferts de fonds sont d6guisds consiste A 
supporter les co'3ts de logcne.nt et de nourriture des fonctionnaires de niveau central ou 
d6partemental qui sont en visite, des membres des missions de donateurs, des cadres du 
parti et d'autres invit6s qui soit visitent, soit traversent I'arrondhc-sement. Bien qu'iI n'y ait pas 
de code indiquant la responsabilite de I'arrondissement, et qu. par consequent ces coots sont 
encourus volontairement et nor officieilement, les frais entralnes par ces missions (en oan6ral 
non invitees) repr6sentent souvent un fardeau substantiel pour le budget de I'arro-,ulssement. 
Les autorites de r'arrondissement reconnaissent qu'elles peuvent recevoir de trois a cinq 
difl6rentes missions par semaine, comportant de deux Adix membres par mission et 
quelquefois plus. Les fonctionnaires de l'6chelon departemental et ceritral comptent 
fermemert qu'ils seront log6s et nOUris par I'autorit administrative locale, sans qu'il en cote 
hen au visiteur et ind~pendammnt do toute indemnit6 de d~placement pouvant avoir t6 
perque par celui-ci. 

Les responsables locaux estirnent que la capitale entendra parler du niveau de qualite 
de la r~ception. Des cas de plaintes enregistr6es contre un sous-prefet par un fonctionnaire 
en visite qui estimait que le logement et les repas qui lui ont dt6 offerts, sont cit&, un peu 
partout par les autorit~s locales pour justifier le fait que cette pratique continue sans tenir 
compte de la situation financibre de l'arrondissement. La plupart des chef-lieux 
d'arrondissement ont construit des logements d'accueil pour les invites, soit avec :es revenus 
de I'arrondissement, soit avec des pr~ts de la CPCT. Les coats de construction, 'entretien et 
les frais d'eclairage, et autres services publics sont pris en charge par I arrondisserment. 
Aucun des arrondissements visitds ne faisait payer de compensation pour l'usage de ces 
lieux, et les responsables locaux ne pensaient pas qu'il etait realiste de chercher A recupdrer 
les frais. 

5.2.6 Le Fonds de d6veloppement r6gional 

Le Fonds de d6veloppement r6gional mdnte qu'on se penche sur lui, cE; il repr6sent-. 
un m~canisme qui pourrait Ctre utile pour la gestion et raliocation de finncerneni en vue du 
d6veloppement. Un fonds pour l'investissement regional est particLlibremet nt approprid pour 
des investissements qui, soit d6passent I'*s capacit6s en matibre de ressources et de cr6dit 
d'une localitd, soit produisent des b6n6fices pour plusieurs Iocalitss. Un forlds 
d'investissement r6gional peut aussi se rdv~ler attrayant pour les donateurs, puisqu'il op6rerait 
Aun niveau plus local et par cons6quent serait moins sujet & l'intervention du gouvemement 
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central, tout en etant capable de soutenir des activits de d6veloppement r6gional plus 
6tendues et plus complexes qu'un fonds au niveau du village ou rnbme de I'arrondissement. 

Pour qu'un fonds r6gional exerce une action efficace, il faut qu'il r6ponde Acertaines 
conditions. Pour mener &bien ses opratioos, il faut que les proc6dures op6rationnelles 
soient clairement sp6cifi-es et diffus6es Fupres de tous ceux ayart un int~r~t dans les 
activit6s du foinds; il taut qu'un contr6kl r6gulier en soit assur6, que I'on effectue des audits 
approfondis et objectifs sur une base p riodiqui. sans pr~ciser le programme; et il faut que les 
cadres et le personnel administratifs soient tenus d'observer des normes strictes en matiere 
de performance. II faudrait confier a un comit6 ou conseil, resultant d'6lections populaires, les 
decisions de priorit6 pour '.'tilisation du fonds, et !'dvaluation de la performance. o 

Au Niger le FDR, etabli en 1985, est l'objet de nombreuses critiques dues 
sp~cifiquement a ce qu'il ne r~pond pas Aces critbres. Le FDR est g6re au niveau 
departemental et doit 6tre utilis6 pour des projets sp6ciaux devant renforcer le d6veloppement 
6conornique et social de la region. Toutefois, ce fonds n'a jamais vu ses statuts codifies 
I6galement, et il n'a pas 6t6 6tabli de textes d'application definissant les conditions de son 
utilisation, le systeme de gestion financiere, ou la manibre de d6terminer les priortes en ce 
qui conceme les d~penses. On dit que la preparation de textes de lois devant officialiser le 
fonctionnement du fonds et I6galiser son existence, a W en cours depuis trois ann~es et 
pourtant n'a pas encore ete presentee pour examen ou approbation. Les deux seminaires sur 
[a d~centralisation ont recommandd l'institutionnalisation du fonds, et le seminaire de Niamey 
a propose en outra que le taux d'emprunt du FDR soit fixe A5 pour cent. 

Bien que les cadres responsables locaux aient cit6 des exemples de projets 
d'arrondissement qui ont requ un certain soutien de la part du FDR, on craint un peu partout 
que le fonds ne soit utilisd pour des raisons politiques et personnelles plutbt que pour le 
developpement social et economique des communautes se trouvant dans le d~partement. 
L'incapacite des arrondissements d'exercer une influence sur le montant de leurs 
contributions, et I'absence de rapport entre les ressources fiscales et le montant Apayer sont 
aussi des facteurs critiqu6s. Des arrondissements relativement pauvres peuvent 6tre oblig6s 
d'assumer un fardeau plus lourd que les arrondissements qui disposent de ressources 
financieres importantes. L'arrondissement de Dakoro, qui a une dette non amortie de 54 
millions de francs CFA et une population qui depend en grande partie des ressources 
pastorales inscrit b, son budget 10% des ressources fiscales de I'arrondissement, tandis que 
Mirriah, situe sur la frontibre avec le Nigeria, dans une zone agricole tres productive ne 
contribue que 5 pour cent. 

Le recours , un fonds regional pour consolider et coordonner le financement du 
d~veloppement ne devrait pas 6tre rejet6 simplement Acause des abus qui existent A I'heure 
actuelle. Un tel fonds pourrait servir A renforcer les initiatives locales de d6veloppement en 
dotant les donateurs d'un mrcanisrne institutionnel permettant de g6rer et de canaliser 
I'assistance au d6veloppement. Pour rendre cette option r6aliste il faut remplir trois conditions. 

' Un fonds semblable existe dans la Republique du Mali. Se reporter A Hall et al. 1990-1991, pour trnuver une 
analyse de son fonctionnement et des possibilit~s d'emploi du fonds comme mcanisme pour canaliser !e fir ancement 
des donateurs vers dr.s projets de developpement locaux. 

63 



Tout d'abord le fondement legal et les directives op~rationnelles du fonds doivent 6tre 
officialis~es. Deuxibmernent, la prefecture doit recevoir I'assurance d'un financement de la 
part du budget national suffisant pour soutenir les operations du fonds. Ceci est n~cessaire 
pour emp6cher la reorientation des iessources du fonds regional pour compenser les besoins 
des d6penses renouvelables de I'administration. Enfin, des conseils locaux et de departement, 
O'us d'une manibre democratique et ind6pendants des contrbles de la branche administrative, 
doivent Ctre mis en place pour assurer que le fonds est utilis6 d'une mani6re qui reponde aux 
priorit6s et aux besoins locaux. 

L'insistance sur un contr6le d6mocratique des ressourcej locales n'est pas simplement 
une mati~re de pr6f6rence ideologique. L'6vasion fiscale et la non-participation A la prise de 
decision sont des phenomenes 6troitement li6s. Les Nig6rens ne voient ni ne comprennent & 
quel usage leurs contributions fiscales sont consacr~es, et tendent Acroire que ce sont les 
donateurs qui paient pour tout ce qui est "developpement" au Niger. Et pourtant, la collecte 
des imp6ts et la foumiture de services forment une dyade fotidamentale dans la soci~te 
traditionnelle (qui est gouvem6e par des r~gles de reciprocitd, dans le cadre de Iahierarchie), 
comme dans la societe moderne dmocratique. D'un point de vue extremement pratique, si 
les Nigriens veulent avoir de meilleurs syst~mes de prestation de services, ils doivent 6tre 
prets a payer pour ceux-ci; la bonne volontd Acet 6gard est directement Wie A la 
transparence de la gestion financiere et A la mesure de correspondance entre les vriorit~s 
locales et les d~penses publiques. 

5.3 Ddpenses d'investissement 

Les arrondissements sont capables, au Niger de r6server parfois des montants 
substantiels pour les investissements locaux. Dans les arrondissements 6tudi~s, les d6penses 
d'investissement direct couvraient une plage allant de 11% du total des depenses 
budg6taires, pour I'arrondissement de Tchiroz~dne, a 34% de ce total A Dogon-Doutchi, et 
38% A Aguie. Les arrondissements de Dakoro et de Mirmiah ont tous deux consacr6 42% des 
depenses budgdtaires totales Ades investissements directs. Les montants d6penses pour les 
investissements directs dans les communes de Doutchi, Matankan et Mirnah s'elevaient A 
25%, 30% et 10%, respectivement, des d6penses totales. 

Dans les communes 6tudides, on rencontre pour les d6penses d'investissement un 
schema similaire A celui revdle par les d6penses budg6taires gdn6rales. Les montants 
"investis" dans I'infrastructure administrative reprdsentaient 41% du budget d'investissement 
de Mirriah, 28% de celui de Matankari et 16% des d6penses totales O'investissement de 
Doutchi en 1990. Matankan, ainsi que Doutchi, ont d6pensd un peu plus de 50% de leur 
budget d'investissement pour une "infrastructure sociale", cependant aucun des deux n'a 
investi dans la sante et seulement 7% des investissements sociaux de Matankad, et 13% de 
ceux de Doutchi dtaient consacrds 'enseignement. Un financement important a 6td affect6 
au "developpement de la production", cc qui veut dire I'agri:dlture, 1'6levage et la forestene, et 
pourtant pratiquement la totalite de I'investissement dans ces domanes representent des 
transferts de charges budgetaires Apartir des budgets centraux, exigts par les auiorit6s du 
departement (reboisement), ou reprdsentant une d6legation de decentralisation aprbs qu'un 
projet intei,,at~rnal ait mis fin Ason financement. 
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Dans les arrondissements, les investissements en faveur du developpement de la 
production et de l'infrastructure sociale accusaient le plus d'importance, et ils etaient suivis de 
pros par les investissements administratifs. L'infrastructure dconomique a peu benefici6 de 
financement au titre de l'investissement. L'arrondissement de Mirriah a investi 144 millions de 
francs CFA dans l'infrastructure administrative en 1986, ce qui representait pres de 80% de 
toutes les depenses d'investissement pour cette annee I. Tchiroz6dne a consacre 88% de la 
moyenne de ses d6penses d'investissement direct au d6veioppement de la production. 

De par sa nature, la depense d'investissement tend 4 une r6partition plus sporadique 
que les depenses du budget general; aussi ana!yser les tendances en dMtail aurait peu 
d'utilit& De fortes depenses au cours d'une annee seraient suivies par des d6penses tres 
reduites ou meme nulles dans la m~me catdgore, pour deux, trois ou meme plusieurs 
annees. L'exception A cette regle semble 6tre constituee par les investissements en 
agriculture, elevage et foresterie. Les arrondissements et les communes ont tendance A 
prevoir systematiquement des investissements dans ces domaines. Un examen plus 
rapproche des objectifs de ces d6penses r6vele que nombre d'entre elles ne sont pas des 
investissements proprement dits, mais repr6sentent les paiements pour les frais de 
fonctionnement r6gulier de services centraux qui ont t6 transf6rds aux unites locales 
decentralisees. C'est la cas, en agriculture, de I'achat de pesticides et herbicides, comme 
c'est le cas du financement des campagnes de vaccination des animaux, entre autres. 
Certains investissements ont 6t6 imposes par les autorit6s superieures, comme dans le cas 
de I'engagement de Maradi qui conceme le reboisement. 

5.3.1 Programmation des investisserrents: la fiche d'opdration 

Les responsabilit~s de planification et de programmation resident auprbs du Comite 
Technique d'Arrondissement (COTEAR), Ace niveau, et auprbs du Comite Technique de 
Departement (COTEDEP) au niveau regional. Les membres en sont constitues par 1:s chefs 
des services techniques, et le comite est dirig6 par I'administrateur territorial principal du 
niveau correspondant au comite (prefet ou sous-prefet). Le COTEAR est charge de 
l'identification des projets d'investissement (en principe en collaboration avec la population), 
de leur conception, preparation, estimation de coOts, soumission A r'examen et I'approbation 
du conseil d6liberatifs correspondant, ainsi que de leur execution si les fonds sont disponibles. 
Les reunions du COTEAR se tiennent plusieurs fois par an, selon les besoins et compte tenu 
de la disponibilite des agents, mais les rbgles pratiques different d'un arrondissement A 
rautre. 

La procddure employ6e Iorsqu'il s'agit d'6tablir les priorites et de concevoir les activit6s 
d'investissement semble &tre laissee entre les mains de chaque chef de service. Une fiche 
d'operation est r-digee pour chaque activit6 de projet et est pr6sent6e devant les membres 
assembl6s du COTEAR, avant d'6tre soumise pour examen au Conseil d'arrondissement 
(CSRD). Le CSRD est compose de representants de conseils subordonnds des niveaux de 
village et de canton, de repr6sentants de divers groupes socio-professionnels, d'associations 
et d'organisations affili6es Ala Socidtd de Developpement, telles que le Samariya et I'AFN. 

L'administrateu territorial preside egalement ce corps delib~ratif, et les membres du 
COTEAR sont pr6sents (sans avoir le droit de vote) lors des r6unions du CSRD. Ce conseil 
doit se reunir trimestriellement, bien que cette obligation statutaire ne soit pas toujours 
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observ~e. La grande majort des membres du CSRD sont analphabbtes en frangais, bien 
que certains aient un alphabdtisme fonctionnel dans les langues nationales. Les membres du 
COTEAR de Dakoro ont estim6 que seulement 5 des 40 membres du conseil pouvaient lire le 
frangais. Comme la presentation du budget et les propositions pour des projets 
d'investissement sont en frangais, les membres du conseil sont trbs desavantages dans leurs 
efforts pour transformer les int6r~ts locaux en des priort6s budg~taires. 

L'6quilibre du pouvoir au sein du COTEAR et du CSRD se trouve nettement en faveur 
des fonctionnaires du Ministbre de l'Intrieur qui pr6sident ces deux corps. Prives d'un 
leadership qui leur serait propre et n'ayant pas les comp6tences techniques n cessaires pour 
contester les decisions d'investissement, le CSRD se trouve aussi dans une position 
subordonnde vis-a-vis des chefs des services techniques. Dans le cas de Dogon-Doutchi, il 
est dit qu'il n'y a pas de conflit ddclar6 entre le corps technique et le corps deliberatif, 
toutefois il a t6 aussi reconnu que les propositions budgetaires du COTEAR (projets 
d'investissement) etaient g~neralement accept~es sans opposition ou revisions. Ce caractere 
de pure forne de I'examen du budget peut 6tre dO en partie au fait qu'il n'y a pas de 
distribution pr~alable des propositions de budget et des documents techniques, ainsi qu'au fait 
que tous ces documents sont r~iges dans une langue comprise seulement par un petit 
groupe de membres du conseil. 

Une fois approuv6s par le CSRD, les budgets sont soumis au CRD pour examen et 
approbation. Dans certains cas, des modifications faibles ou nulles sont apport6es au niveau 
du dspartement. Dans d'autres cas, les priodt6s du d~partement (qui refletent ordinairement 
les prorites de planification nationale) sont impos~es, et des r~vi!;ions et amendements 
seneux peuvent Ctre apportes, tant dans la teneur technique que clans le fond essentiel des 
presentations budgetaires pour I'arrondissement. Les budgets d'arrondissement sont alors 
sourriis pour approbation au Ministere de l'lnterieur, bien que techniquement, la decision du 
CRD soit suffisante pour la mise Aexecuton. 

6. CAPACITES ET PRATIQUES DE GEST1ON FINANCIERE 

6.1 Capacitd de gestion au niveau de I'arrondissement 

I.e personnel professionnel pour I'administration de ;'arrondissement est tres limite en 
ce qui conceme les effectifs et la qualification. L'equipe administrative de base ne comporte 
que quatre personnes: le sous-pr~fet, I'adjoint au sous-prefet, le Secretaire d'arrondissement 
et le comptable (agent spdcial). Ce demier est un ageni du Ministere des Finances, Division 
de la comptabilit6 publique et est charg6 du recouvrement des imp(ts nationaux, ainsi que de 
la recette des taxes locales; il est aussi charge des deboursements pour les depenses 
autoris~es. Bien qu'il ne soit pas officiellement un agent de I'administration territoriale, il a ses 
bureaux dans la sous-pr~fe'ture et il rend compte directement au sous-prefet, par lequel il est 
evalu. 

Outre le personnel de base, la plupart des bureaux d'arrondissement comprennent un 
agent de I'dtat-civil charge,de tenir les registres d'6tat-civil, par exemple les naissances, les 
dLcbs et les cartes d'identit6, et un agent du recensement qui doit r6guli!remeni mettre a jour 
les r6les de la population, formani !a base des r6les fiscaux utilises pour l'imnp~t de capitation 
d'arrondissement AI'dchelon du village (et du quartier). Le personnel administratif de 
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rarrondissement est aide par un petit nombre de dactylos et d'autres employes de bureau. 
L'effectif total va de cinq Adix agents, exclusion faite des travailleurs manuels et des 
employds de maison. 

Les positions de cadre semblent appartenir dans la majodti des cas Ades personnes 
dont la nomination a W faite Apartir de corps autres que le corps des administrateurs 
ternitoriaux professionnels. En fait, sur les cinq arrondissement visites, un seul etait dirig6 par 
un professionnel (administrateur civil). Dans les autres arrondissements, les sous-prdfets 
venaient d'auires corps professionnels et comprenaient d'anciens enseignants, des infirmiers 
ou infirmibres et -tn inspecteur d'alphab6tisation. Le manque de formation administrative 
classique de la part des sous-prefets n'6tait pas non plus compensi par la nomination 
d'administrateurs en tant qu'adjoints au sous-prefet. Aucun des cinq adjoints n'avait W form6 
&I'Ecole Nationale d'Administration, bien que leur competence ait pu Otre tris forte dans 
d'autres domaines de sp6cialisation. 

Le poste de Secretaire d'arrondissement, le troisieme en importance dans 
I'administration de I'arrondissement et celui qui est responsable des operations quotidiennes, 
des autorisations de depenses (par d6legation des pouvoirs du sous-pr6fet) et de la 
surveillance exercee sur elles, ainsi que de la gestion et supervision des percepteurs de 
redevances et imp6ts locaux, est en general occup6 par un commis auxiliaire. IIse peut que 
cet agent ait juste achev6 des 6tudes 616mentaires et quelques annees d'etudes secondaires, 
mais il peut avoir b6n6fici6 d'un programme de formation accel6rde en administration locale 
programme qui etait offert autrefois, mais a M6 elimin6 Aun certain poin! des ann~es 80 
dispense par 'Ecole Nationale d'Administration. 

Ce manque de formation administrative en ecole explique en partie la difficult6 que 
certains administrateurs locaux eprouvent a suivre les proc6dures administratives, a appliquer 
les regies et principes budg6taires standard, et assurer l'utilisation correcte des ressources 
publiques. II faut ajouter a ce manque de formation sp6cialisde, linexistence virtuelle de 
manuels sur les procedures standard d'opdrations administratives, ainsi que de recueils mis 
jour, rassemblant les reglements financiers et administratifs, les textes de la legislation et les 
lois. 

Une analyse recente des capacit6s administratives au niveau local, organisee par le 
Ministere Charge de la Reforme Administrative (MCRA) dans trois arrondissements a conclu 
qu'une deconcentration majeure, portant tant sur le nombre que sur la valeur des agents au 
niveau de I'arrondissement serait n6cessaire, si l'on voulait que cette entit6 dcentralis6e soit 
capable d'assumer un r6le directeur dans le developpement social et dconomique local. Ce 
rapport propose un organigramme qui exige un total de 18 cadres principaux (10 de cat6gorie 
A et 8 de cat6gore B) appuyes par trois employ6s de bureau (MCRA, avril 1991, pages 37
40). 

Bien que les exigences en personnel figurant dans I'etude du MCRA soient nettement 
excessives si l'on tient compte tes coats, de [a disponibilit6 d'effectifs et du volume r6el de 
travail Aaccomplir (excluant la possibilit6 d'une transformation radicale dans la g6ographie 
des responsabilites et de I'autoritd en mati~re de d6veloppement), cette analyse souligne la 
multiplicit6 des t~ches qui 6choient A I'admi,,istration territoriale au Niger. Le sous-prefet est 
charge du fonctionnement des services de 'arrondissement, de la coordination et de la 
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supervision des services publics ddconcentrds dans sa circonscription, de la communication 
aux populations, ainsi qu'aux agents de son service, des objectifs et des d6clarations sur les 
politiques venant du niveau central et d6partemental, ot de la transmission des priorit6s et des 
int~rdts locaux vers les 6chelons superieurs de la hi~rarchie. IIremplit aussi des fonctions 
importantes pour la mediation et la solution des conflits locaux. Certains de ces conflits 
peuvent deborder le cadre de I6gitimit6 pratique des institutions locales de resolution de 
conflits, telles que les audiences devant les chefs de village et de canton et leurs conseillers, 
tandis que d'autres conflits sont port~s au niveau du sous-pr6fet Acause de la non
acceptation des decisions pnses par ces institutions traditionnelles. 

L'etude conclut egalement que le poste d'adjoint au sous-pr~fet doit 6tre transform6 en 
celui de Secretaire g~neral, et qu'il faut lui accorder la pleine responsabilite des operations de 
I'arrondissement et de la gestion des services publics operant Ace niveau. Cette proposition 
vient concourr avec notre analyse qui expose I'absence d'une d6finition precise des fonctions 
de radjoint au sous-prefet, le mauvais emploi qui est fait g~ndralement de ce poste, ainsi que 
la charge 6crasante de responsabilit~s assumees par le sous-prefet. 

6.2 Vulndrabilit op6rationnelle: le statut de 'agent sp6cial 

Un probleme critique qui demande a 6tre r~solu avant que I'on n'accorde plus de 
responsabilites financieres et de ressources aux arrondissements vient du statut du comptable 
public local (agent special). Le comptable d'arrondissement, comme nous 'avons mentionnd 
plus haut, est un agent du Service de la comptabilit6 publique du Minist~re des Finances, et 
rend compte directement Ace service. IIne regoit aucune supervision hi6rarchique ou 
assistance technique ou inspection du tr~sorier payeur du d6partement, car ce demier d6pend 
du Tr~sor national et non du Service de la Comptabilit6 publique. Le comptable 
d'arrondissement, toutefois, est sous I'autontt du sous-pr6fet, dans son r6le de repr6sentant 
deldgue par le gouvemement. L'6valuation de la performance (la notation) du comptable local 
est effectuee par le sous-pr~fet, qui est aussi charge d'autoriser les d6placements et de 
surveiller les communications venant des ministeres centraux et adressdes aux agents des 
services locaux. 

Le comptable d'arrondissement depend dans une large mesure de I'autorit du sous
prefet, ce qui compromet la separation de I'autorsation de d6penses, vis-,-vis de I'autorit 
d'effectuer les reglements, pnncipe qui constitue la d6fense principale contre le mauvais 
usage des fonds publics par les fonctionnaires. La possibilitd - confirm6e par des cas cites 
de complicit6 en mati&re d'affectation de fonds exige que l'on etablisse un statut distinct pour 
I'agent charge des oprations materelles concemant les fonds locaux. Ce manque de 
rationalisation dans la structure des operations de tr~sorere cr~e un sdrieux probl~me de 
gestion et de contr6le. IIest fortement recommand6 que le syst6me de trdsorerie r~gionale 
soit mis au point et que le poste d'agent sp6cial soit 6lev6 au niveau de percepteur, 
repondant directement au tr6soier du d6partement. 

6.3 Sujdtions auxquelles se heurte Ir gestion des d~penses 

Les effectifs limitds de personnel qualifid, le manque de processus permettant aux 
corps 6lus de suivre et superviser effectivement les oprations, et Iavuln6rabilitd que 
lorganisation impose au comptable d'arrondissement sont autant de facteurs identifies comme 
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formant des obstacles critiques Aune determination efficace des credits budg6taires et au bon 
fonctionnement de ia gestion et comptabilit6 des ddpenses. Une 6tude des procedures de 
comptabilit6 et de gestion financi&re sur le terrain a rv6l6 d'autres lacunes. Les suj~tions les 
plus srieuses et les plus rdpandues sont expos6es ci-dessous: 

0 Insuffisance des verifications formelles et des audits des transactions 
financibres, spdcialement en matibre de d6penses et d'investissements; 

* 	 Capacit6s limitdes pour la gestion des contrats; non-observation des 
r6glements sur les appels d'offres pour les contrats publics; soumissions et 
offres trompeuses et non comp6titives en matiere de contrat; 

0 	 Manque de transparence des op6rations fiscales; impossibilit6 pour les corps 
populaires d'exercer une surveillance, lors de la preparation du budget, de son 
examen, du contr6le des d6penses, et de I'evaluation des investissements; 

* 	 R~glementations et procedures non domindes; 

a 	 Formation insuffisante, p6nurie de documents mis A jour en matibre de fiscalit6 
et de budget, ainsi que de reglementation; 

* 	 Mobilit6 extr~me des agents qui r6duit leur sens des responsabilit6s, ek a un 
effet negatif sur la performance. 

7. 	 POTENTIEL EXISTANT POUR LE SOUTIEN LOCAL DES SERVICES PUBLICS 

Comme on I'a note dans les sections pr~c6dentes, le r6le actuel des unites locales 
decentralisees en matiere d'organisation et financement des services publics de niveau local, 
est trbs limite. Les seuls services pour lesquels des affectations de credit sont prevues sont 
I'6tat-civil et la fourri~re. Les services publics tels que la sante, 'enseignement, la sante 
animale et I'agriculture sont considerds comme des responsabilits de 'Etat, et 
I'arrondissement en tant que tel n'a aucune voix pour determiner ou rrime influencer la 
nature du service foumi ou les conditions d'acces. Le sous-pr~fet qui detient l'autorite 
executive peut contr6ler le personnel du service, toutefois il n'influence pas !es priorites de ce 
service, pas plus que I'allocation des fonds et leur ddboursement Acet effet. 

D'une manibre qui contredit leur manque d'autont6 sur les questions essentielles de 
services publics, les usagers des services et les unites locales d~centralis~es ont 6te soumis 
Ades fardeaux financiers de plus en plus lourds destinds Aassurer le fonctionnement de ces 
services. Le transfert des charges financieres de I'Etat vers les localites et vers les usagers 
des services se fait d'une manibre chaotique et sans la moindre attention A la capacite de ces 
entitds quant A l'absorption de frais suppl6mentaires. Ce qui est plus grave, ces transferts 
s'opbrent ordinairement sans avertissement pr6alable. Aussi, les autodtds de 'arrondissement 
sont dans l'impossibilit6 de restructurer les priorites budg6taires pour accommoder ces 
transferts; on ne leur permet pas non plus de chercher des variantes en matibre de foumiture 
de services susceptibles de r~duire ou de redistribuer A leur avariage les facteurs de cot. Au 
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lieu de cela, on r~oriente des ressources limit~es pr6vues pour les investissements, afin de 
r~pondre aux d~penses encourues pour cas programmes. 

Le probl~me ici ne r6side pas dans le transfert de la responsabilit6 financi~re en tant 
que telle. IIs'agit plut~t de I'absence d'un transfert d'autorite correspondant sur le caract~re 
du service, ainsi que d'un d6placement de I'autoritd sur les ressources et la fiscalit6 qu'il 
faudrait avoir pour r6pondre &,ces responsabilit~s. C'est ce qui entame la viabilite et m~me la 
I6gitimit6 de ces entitds ddcen'alis6es. Les conseils, comit6s techniques et usagers locaux ne 
se sont pas vu offrir de chances de chercher des solutions locales Ades besoins pressants 
en services publics, et pourtant, dans le cadre des conditions budg6taires nationales, c'est fort 
probablement Ace niveau qu'il faut chercher la ou les solutions. 

Dans les paragraphes qui suivent, nous passons en revue les secteurs de service de 
la sant6 publique, de I'enseignement primaire et des routes rurales. Les 6valuations 
commencent par un bref tour d'horizon sur la pratique et les corJitions actuelles, puis se 
concerntre sur les contraintes qui font obstacle Aun renforcement du r6le des entites locales 
sur l'organisation et le financement de ces services publics, et sur le potentiel d'un tel 
renforcement. 10 

7.1 Soins de sante primaires: options pour le recouvrement des coots 

Depuis 1976 et accompagnant i'essor des revenus et 'espoir, declench~s par le boom 
de l'uranium, 'Etat a pris en charge la responsabilit6 de tout le personnel des soins de sant6, 
ainsi que du materiel, des m6dicaments et de la construction d'dtablissements sanitaires. 
Toutefois, les d~penses de i'Etat n'ont pas suivi le rythme de la croissance d6mographique, 
non plus que le niveau des augmentations du coot des soins de sante, e(une demande 
accrue. Les alloz.ations accord6es par le centre aux districts locaux de santd pour I'achat de 
medicaments sont rest~es pratiquement inchangees depuis 1977, le r~sultat etant que les 
patier,L se sont accouturns A recevoir, Ala fin d'une visite de diagnostic, une ordonnance. 
pour des mdicaments devant 6tre achet~s Ala pharmacie publique ou prid6e la plus proche. 
Aux coots de la visite initiale vers le dispensair, (transport, logement et repas dans le cas de 
ceux qui viennent des villages voisins), il faut ajouter le coot de deplacement vers une 
pharmacie parfois eloignde, et r'achat des m~dicaments prescrits. Les budgets 
d'arrondissement, eux aussi, commencent Ar6agir c, l'insuffisance du financement central en 
assur,,ant les coOts de I'entretien des bdtiments, et darts certains sas les coots de 
construction. Les unit6s locales dtcentralis6es r6pondent aussi par des interventions 
budg6taires aux problemes pos6s par les epid6mies et les catastrophes. 

S'il est vrai que les contrib! ,I'nns locales pour les soins de santd ne sont ni tr6s 
r~pandues, ni syst6matiques, leur t,,t, peut 6tre tout Afait positif. Une 6tude r6cente des 
contributions faites par I'arrondissement aux programmes d'agents sanitaires de village a 
r6v~l6 que, si le financement local repr6sente en mcyenne moins de 1 % des allocations 

1 11est conseille au !!,avjr de consulter une 6tude faite en 1985 par Thomas Painter st Philip Boyle, o6J so trouve 

une 6valuation d6taill6e des coCts des services locaux, ainsi que do leur potentiel pour des redevances d'usager en 
ce qui conceme les systernes ruraux d'adduction d'eau, les soins de sant6 et 'enseignement primaire, dans deux 
arrondissements. 
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budg6taires dans huit e-rondissements s61ectionnds, les effets nen 6taient pas moins 
remarquables et positifs (Smith, 1990 B). La combinaison d'une demande publique bruyante, 
et de contraintes budgdtaires nationales a conduit les fonctionnaires nationaux et les 
administrateurs locaux de la sant6 publique Achercher des options pour augmenter I'accbs et 
amdlior.er ia qualit6 des services en m.atibre de soins de santd primaires au niveau local. 

Cette recherche a conduit Aexpdrimenter avec deux systbmes de recouvrement des 
coOts, que I'on designe owdinairement sous les termes de stratgie "directe" et "indirecte". Le 
recouvrement direct des coOts veut quf, l'on demande le paiement d'une redevance d'usager 
au patient au moment du traitement, tandis que la strat6gie indirecte consiste a imposer une 
"taxe de sante" A tous les contribuables et A recouvrer cette taxe en m~me temps que ia taxe 
d'arrondissement. Cette derni~re stratdgie a dt6 mise en oeuvre dans rarrondissement de 
Mirriah en 1986, et nous 'examinoris en d6tail ci-aprbs. L'approche selon laquelle une 
redevance est exigde pour les services a requ deux applications limit6es, mais !es rdsuliats 
n'en sont pas aussi bien connus. 

7.1.1 Le cas de Mirriah: recouvrement indirect des coOts 

L'expdrience de Mirmah en matibre de recouvrement des coOts relevant du secteur de 
la sant6 a commencd i: y a cinq ans avec 'etablissement d'une taxe de sante de 35 francs 
CFA due par tous les contnbuables assujettis A la taxe d'arrondissement. Les recettes de 
cette laxe doivent 6tre appliau6es au district medical tout entier (CM ou circonscnption 
medicale) qui couvre une superficie de 32.000 km2 avec 14 dispensaires ruraux, et avec le 
centre mbdical dans la ville de Mirnah. La population de I'arrondissement est evalu6e A 
450.000 avec plus de 13.000 r6sidents nomades. Les limites de !a circonscription rni6dicale 
suivent 'es limites territoriales administratives. 

Selon les fonctionnaires locaux le Fonds de solidarit6 pour I&sant6 a 6td cr66 par 
decision du Conseil d'arrondissement et devait servir sp6cifiquement A 'achat de 
mdicaments, pour les distribuer au centre sanitaire de I'arrondissement, ainsi qu'aux 
dispensaires ruraux. Les allocations du gouvememert central pour les achats de 
m6dicaments ne se montent qu'A 7.760.000 francs CFA, soit 17 francs CFA par habitant et 
sont rest~es Ace niveau pour une priode d'au moins 11 ans, tandis que le nombre de 
dispensaires ruraux dans 'arrondissement est pass6 de six Aquatorze. 

En 1988, la taxe de sant6 a dtd port6e &50 francs CFA, toujours par decision du 
CSRD, et en 1990 la taxe a atteint le montant de 100 francs CFA. Les fonctionnaires de 
I'administration, le personnel sanitaire et les chefs de canton ont d6clare qu'il n'y avait pas eu 
d'objections majeures A la creation de la taxe de sant6, non plus qu'aux augmentations. Cette 
acceptation g~n6ralis6e de la taxe a itd expliqu~e comme dtant due surtout Aune campagne 
d'information tres efficace, conduite par le sous-prefet et diffusde par les chefs de village et 
ies chefs de canton. L'opinion a aussi Lt exprimee que la taxe 6tait simplement pergue 
comme une augmentation de la taxe d'arrondissement, Apayer en une seule fois, apr~s la 
rZolte c'est-a-dire quand les contribuables ont de V'argent, et qu'elle n'exigeait pas des 
paiements continuels au moment ob les reserves p6cuniaires se font rares. 

Pour I'exercice fiscal 1987-88, les recettes de la taxe de sant6 se sont 6lev6es A 
6.598.095 f:ancs CFA. En 1988-89, elles ont gnmp6 jusqu'A 9.000.000 francs CFA, puis 
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ensuite &22.367.450 francs CFA pour 1989-90. Les recettes estimdes pour 1990-91 sont de 
22.183.900 francs CFA. En concordance avec 'augmentation du mon'ant do la taxe, la 
destination des recettes a chang6 en 1990. Elle n'est plus r6servde exclusivement A I'achat 
de m6dicaments. 10.000.000 francs CFA ont 6t6 allou6s pour la construction et I'6quipement 
d'un dispensaire rural dans une r6gion de I'arrondissement qui n'6tait pas desservie. Les 
fonctionnaires de rarrondissement affirment que des installations suppl~mentaires seraiert 
construites, peut-Ltre au rythme d'une tous les deux ans, pour satisfaire les besoins de la 
population. 

La d6cision d'utiliser une partie des fonds pour la construction o'un dispensaire a dt6 
mise en cause par certains organismes donateurs. Le sous-prefet a rapport6 qu'au cours 
d'une r6cente visite par une dquipe multi-donateurs, il a 6t: recommand6 que le fonds ne 
serve qu'A I'achat de m~dicaments, car la construction d'autres dispensaires crderait des 
besoins en depenses r~currentes ne pouvant 6tre support6es ni par le budget central, ni par 
celui de 'arrondissement. Le dispensaire construit par I'arrondissement n'a pas W approuv6 
par le Ministbre de la Sant6 Publique, et l'on ne savait pas si le minist6re assumerait la 
responsabilit6 de 'dquipement en personnel et de rapport d'un stock de base de fournitures 
m6dicales et de medicaments. 

L'administration de i'arrondissement, d'autre part, a fait remarquer que la plupart des 
dispensaires existants sont concentrds dans la partie m6ridionale de I'arrondissement, une 
zone qui a peut-6tre lune des plus fortes densit6s demographiques du pays. Par contraste, 
les zones du centre et du Nord sont moins peupldes, moins accessibles et relativement 
ddsavantag6es en termes de services de soins de sant6. Bien que 'on consid~re que la 
r~paitition actuelle des installations de soins de sant6 couvre 30% de la population, le Nord a 
une couverture beaucoup plus faible. Les contribuables des zones mal 6quip6es se 
plaignaient que le systeme se limitant A 'a-hat des m6dicaments ne leur servait &den 
puisqu'ils n'avaient pas accbs Aun dispensaire. Les autorit6s locales ont senti la valeur de 
I'argument concemant les d6penses r6currentes, mais estimaient qu'elles n'avaient gubre de 
choix autre que de r6pondre aux requites des contribuables jusqu'A ce qu'on arrive Aune 
meilleure couverture pour tout 'arrondissement. 

Une etude r~cente organis6e sous I'dgide du Ministere de la Santd Publique a estim6 
que depuis son institution, le Fonds de solidarit6 pour la sante a encaissd des receftes qui ont 
pris en charge 53% des frais globaux de fonctionnernent (salaires exceptds) de tous les 
services de soins de sant6 de I'arrondissement. Rien qu'en 1990, les recettes du Fonds pour 
la sant6 se sont montdes A66% des d~penses globales. Si I'on y fait figurer le coot des 
ordonnances achetees par les patients dans les pharmacies, le taux moyen de recouvrement 
des frais par le Fonds pour la sante s'dtablit &36%. 

Si l'on compare I'effet du recouvrement des coots pout la p6riode de 1988-90 
seulement au coot des m~dicaments, les recettes du Fonds pour la santd sont pass6es de 
52% A,133% des d~penses pour cette catgore. Si les coots des m~dicaments comprennent 
ceux qui r)nt et6 achet6s auprbs de sources priv~cs, 'effet de recouvrement des coots est 
affaibli, mais s'dtablit encote Aune moyenne sur trois ans de 49% (passan de 31 A67% de 
1988 A 1990). (Sekou et al. pages 39-41). 
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Un autre fact3ur mis en evidence par I'6tude de Sekou et al. mentionn6e ci-dessus est 
le haut niveau des contributions p6cuniaires faites par les usagers des services, en addition A 
[a taxe de santd. Comme on peut le voir dans le tableau ci-aprbs, Ic coat des medicaments 
que les patients achbtent dans les pharmacies de dispensaires et les pharmacies privees 
exc~da la valeur des inddicaments foumis par le budget national pour ce service "gratuit", et 
dipasse aussi ls d~penses faites pour des achats de m6dicaments avec les recettes du 
Fonds pour la sant6! les usagers des services paient, et d'une manibre substantielle pour les 
soins de santd et pourtant ils ne participent pas le moins du monde &la gestion des services 
locaux de soins de sant6. 

TABLEAU 7.1 EVOLUTION DES CONTRIBUTIONS (EN FCFA) POUR LES 
MEDICAMENTS PROVENANT DE SOURCES DIVERSES DEPUIS 
1988, ARRONDISSEMENT DE MIRRIAH 

ANNEE 

BUDGET 
CENTRAL 

POPULATION 

FONDS SANTE MEDICAMENTS 
SOURCE PRIV. 

PROJET 
FED 

TOTAL 
POUR CM 

TOTAL 
POUR CM 
ET PRIV. 

1988 6.885.610 5.758.095 8.505.755 -- 12.643.705 21.149.460 

1989 7.488.245 5.438.820 7.828.452 1.616.205 14.543.270 22.371.722 

1990 7.258.616 8.531.060 16.835.460 979.260 16.768.936 33.604.396 

Source: Sekou, JuIvez et Ba, page 37. 

Les montants cites pour les depenses tir6es du Fonds pour la sant6 pour 1989 et 1990 
ne correspondent pas aux recettes de ce Fonds pour la sante pour la mime p6riode. La 
difference en 1990 est due A la d6cision, mentionnee plus haut, de construire un dispensaire:
10 millions de francs CFA sont alls A la construction et 2 millions pour le materiel et 
'equipement. La raison tie la difference pour 1989 nest pas claire. Deux manoeuvres ont 

requ un total de 240.000 francs CFA en 1988, tir6s du Fonds pour la sante et certaines 
d6penses de carburant et autres ont 6t6 reportees, mais le total de ces depenses n'explique 
pas la diff6rence entre les d6penses totales et le total des recettes. 

L'experience de Mirnah ne s'est pas pass6e sans problmes. La gestion du Fonds 
pour la santd est confide au sous-pr6fet et au comptable d'arrondissement. Le chef du district 
medical n'a pas vu la comptabilit6 de I'emploi des fonds, et n'6tait pas personnellement 
implique dans les d6cisions concemant les depenses. Le centre sanitaire a foumi la liste des 
m6dicaments Aacheter, mais le choix du foumisseur 6tait apparemment laiss6 au sous-prdfet. 
De plus, comme les medc?.zments achet6s etaient distrbuds selon le nombre de patients 
traites dans chaque dispensaire, les dispensaires dans les zones faciles d'accbs et plus 
peupl6es ont requ la plus grande quantitd de medicaments. Ceci semblerait juste, mais les 
patients r6sidant dans les zones moins accessibles tendent &soutenir les charges les plus
6levdes pour les soins de sant6, tout en recevant moins d'avantages dans ce domaine. Le 
chef de la CM suggbre que l'on revise la formule de repartitlon, pour tenir compte de I'accbs 
aux pharmacies, des ressources 6conomiques de la population et des besoins. 
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Un problbme d'dquit6 plus grave a 6t: soulev6 Iorsque la commune de Mirrah 
rIcemment cree (son 6tablissement date de 1988, et son autonomie financi~re de 1990) a 
r6duit sa contribution A 50 francs CFA par contbibuable. Ceci a produit une situation oii ceux 
qui ont I'accbs le plus facile et tirent les plus grands avantages du syst me de soins de sant6, 
paient moins que le reste des contribuables de I'arrondissement. Les cadres responsables de 
la commune et de I'arrondissement ne semblaient nas disposes Afaire face A la question 
d'inquit6 que crdait cette situation. Des dilemmes semblables ne manqueront pis de se 
produire entre les circonscriptions qui bndficient di' m~me district de service, tant que la 
circonscription in6dicale elle-mdme ne dispose pas de I'autoritd6 fiscale. 

En se basant sur ce cas, il est clair que certaines unit6s administratives locales 
peuvent fournir un soutien financier important aux services de sant6 qui opkent sur ieur 
territoire. Mirnah est un arrondissement relativement riche si on le compare Abien d'autres, 
mais meme des zones d~savantag6es comme COakoro ont envisagd de creer une taxe 
semblable, sous r~serve d'approbation par leur CSRD. Une telle experience devrait 6tre 
entreprise par d'autres unites locales d6centralis~es, apr~s en avoir d~bapu avec la 
population et pris des arrangements bien d6finis pour assurer une gestion convenable des 
revenus de la taxe de sanie. 

7.1.2 Le systbme "direct" de recouvrement des coOts 

Le syst~me direct de recouvrement des coOts, dans lequel figure le paiement d'une 
redevance d'usager pour les consultations a 6t6 mis A 'essai au centre sanitaire de Tibiri. Les 
r6sultats de cette exp rience qui n'a durd que 12 mois ne peuvent Ctre g6n6ralis6s, en raison 
d'un certain nombre de conditions exceptionnelles qui sont lies au site. N~anmoins, d'apris 
I'dvaluation faite par Sekou, Ba et Julvez, les usagers des services se sont montrds disposes 
Aaccepter une redevance pour le service et ont tol6r6 des augmentations des taux des 
redevances, jusqu'A la demibre augmentation les portant A400 francs CFA, apr~s quoi la 
participation a declin6 (Sekou et al. page 44). L'6tude mentionne aussi le r6le essentiel joue 
par une campagne intensive d'information et des d6bats bien conduits avec la population, 
avant et durant la p~riode d'exp6drimentation. 

IIy a eu ,es experiences plus limit~es de recouvrement des coits. La circonscription 
m-dicale du iOogon-Doutchi a fait payer oes redevances pour les services de laboratoire et 
pour des traitements mineurs, pour une p~riode de plus d'un an. Le laboratoire, financ6 par la 
Belgique, fait payer une redevance fixe de 500 francs CFA pour 'accbs et une redevance 
suppldmentaire plus faible pour des analyse mineures de routine. Les examens de grc.sesse 
et les analyses du sang pour les transfusions coOtent 1.000 francs CFA. Un paiement de 300 
francs CFA est aussi exigd pour des traitements mineurs (tels que les sutuies) qui demandent 
un pansement peu important, et il est demand& 500 francs CFA pour les pansements 
majeurs. Durant sa premibre ann6e de fonclionnement, les recettes provenant des seuls 
traitements mineurs, se sont 6lev es A218.250 francs CFA. Ceci repr~sente 25% de 
'allocation annuelle foumie par le budget central pour les coots d'opdration de la CM toute 

entibre. Selon le personnel m6dical, la redevance pour les examens de laboratoire est en 
g6ndral bien comprise et accept~e par les patients, tandis que la redevance pour les 
traitements mineurs soultve quelquefois le soupgon que les infirmi~res essaient d'exkorquer 
de I'argent &leurs malades. Pour cette raison, cartaines infirmibres ne font pas payer la 
relevance. ce qui ajoute aux soupgons d'irr6gularit6. 
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7.1.3 Contraintes et potentiel en matire de recouvrement des coots 

La prncipale contrainte pesant sur I'emploi de mesures de recouvrement des coots 
faisant appel 4 des redevances d'usager vient du manque d'exp6dence. Ni les administrateurs 
des services, ni les usagers des services ne sont au courant des objectifs, des options, et des 
dangers des m6canismes locaux de recouvrement des coots. Bien qu'il n'ait pas 616 fail 
d'6tude syst6matique portant sp6cifiquement sur la capacit6 et le consentement populaire en 
matibre de paiement des redevances d'usagers, les r6sultats d'interviews avec les usagers 
des services durant cette mission ont sugg6r6 que les gens ne sont pas automatiquement 
oppos6s aux redevances d'usager, tant que les mcntants restent dans les limites de leur 
capacit6 de paiement. En fait de nombreux intedocuteurs comprenaient bien les contraintes 
financibres qui pbsent sur les ressources centrales et ont d6clar6 qu'ils paieraient une 
redevance si on le leur demandait. Les seules r6serves portaient sur le fait que le montant 
devait 6tre "raisonnable" et que la capacit6 de payer allait d6pendre largement des r6sultats 
de [a r6colte de I'annee. Les r6ponses Ad'autres questions ont sugg&6r que de nombreuses 
personnes pr6f6raient payer une somme plus importante imm6diatement apres la r6colte, 
plut6t que de petites sommes r6parties A travers I'ann6e. LA encore, il ne s'agit que 
d'observations et on ne peut les g6n6raliser pour repr6senter des atiitudes populaires en cette 
matibre. Toutefois, elles correspondent aux r6sultats obtenus par Painter et Boyle dans leur 
6tude de 1985 portant sur les services ruraux au Niger (Painter et Boyle, pages 79-83). 

Le recouvrement des cooits dans le domaine de la san 6 a 61t:6pratiqu, largement dans 
d'autres pays sah6liens, mais continue A rencontrer une r6sistance de la part de certains 
hauls fonctionnaires des ministbres, techniciens expatri6s. La notion du "droit .un service 
gratuit" est encore bien implant6e en d6pit de preuves 6videntes que les service offerts a; 
I'heure actuelle ne sont gratuits qu'en th6orie. En pratique les patients doivent pour la plupart 
payer par d6faut pour leurs m6dicaments, en raison de l'incapacit6 du systbme d'assurer la 
foumiture de m6dicaments gratuits. Des redevances sont aussi exig6es pour les services 
hospitaliers. Dans le cas de I'h6pital r6gional d'Agadez, il y a un tadf fixe d'hospitalisation de 
2.100 francs pour les adultes et 725 francs pour les enfants, quelle que soit la dur6e de 
sdjour en h6pital. Les honoraires de consultation sont fix6s par maladie - A 200 francs - plut6t 
qua pour chaque visite. Les employ6s du gouvernement ne paient que 20% des redevances, 
le reste est remboursd par I'Etat. Selon le directeur de I'h6pital, aucun des deux ne paie. IIa 
aussi estimd que prbs de 80% de la population dans son ensemble sont incapables de payer
les prix des consultations et encore plus sont incapables de payer la redevance pour la 
totalit6 de I'hospitalisation. Nanmoins, 'h6pital recouvre un total d'environ 5 millions de 
francs CFA chaque annde. 

Lorsqu'on 6value les m6canismes de recouvrement des coots, il faut toujours tenir 
compte du cousentement , payer et de la capacil6 de le faire. Une grande partie de la 
population rurale du Niger d6pend des caprices du climat. Une mauvaise saison a vite fait 
d'6roder les revenus des producteurs ruraux, et par cons6quent leur capacitd Apayer le prix 
des services. Comme mentionn6 plus haut, les usagers des soins de sant6 semblent 6tre 
pr~ts A payer une partie du coot des services, soit par I'entremise d'une taxe indirecte, soit 
par une redevance d'usager, mais on ne dispose pas de donn6es prdcises sur le seuil 
d'acceptabilit6 ou de capacit6 Apayer, par r6gion g6ographique ou par strate de population. 
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Les 616ments critiques dont depend le soutien populaire semblent etre l'information et 
la transparence. Avant de lancer une initiative quelconque de recouvrement des coots, il faut 
organiser une campagne d'information intensive. Les communaut6s locales et les groupes 
d'usagers des services doivent 6tre encourag6s Aparticiper Ades d~bats sur leurs pnorit6s 
en mati~e de soins de santd, sur les variantes possibles en matibre de foumiture et 
financement des services, et sur le r6le qu'ils souhaitent jouer dans la gestion du systrme 
local de soins de santd. La participation continue des membres des communaut6s locales 
forne l'une des principales mesures grAce auxquelles on peut augmenter la transparence et, 
ce faisant, renfcrcer le soutier, populaire et I'acceptation du systbme. I est fortement 
recommand6 qu'A 'avenir, les expdriences en matitre de recouvrement des coats 
comprennent la mise en place de comit6s locaux de gestion des soins de sante, form6s 
thdoriquement de membres 6lus, mais en tous cas d'individus repr6sentant les usagers des 
services et la population dans son ensemble. 

Tous les systbmes de recouvrement des coots ont leurs avantages et leurs 
inconvdnients. S'il est vrai que le systbme indirect est plus facile Aadministrer et en g6n6ral 
mieux acceptd des contribuables (tant que le montant de la taxe est "raisonnable"), la 
methode indirecte dissimule la spdcificit6 de la taxe et de son utilisation, en I'associant A la 
taxe d'arrondissement. Le rapport entre une taxe do 100 francs CFA et les services de sant6 
regus n'est pas aussi dvidente que lorsqu'un usager du service paie directement au point de 
prestation du service. Un systbme direct de "redevance-pour -service" ex',ge qu'un gestion 
plus attentive soit exercee par les comitds locaux et le personnel de sante. 

7.2 Routes rurales 

Selon la Iegislation portant d6finition des r6le., et des responsabilitds des unit6s locales 
d6centralisdes, I'arrondissement est responsable de la construction et de I'entretien des routes 
secondaires et tertiaires (routes de desserte agdm-le). En pratique, toutefois, il ny a pas de 
routes entretenues ou construites par I'arrondissement. Quoi qu'il en soit, la distinction entre 
les trois types de r6seaux routiers a t6 complbtement abandonn6e. 

Au Niger, I'administration seule s'occupe du rdseau routier. Le Service national des 
routes du Ministbre de I'Equipement entretient et mcdemise un r6seau d'environ 3.600 km de 
routes asphalt6es, une longueur semblable de routes de lat6dte (appelde terre modeme et 
terre sommaire) et entre 1.000 et 2.000 km de pistes. Le reste du r6seau routier, consistant 
en petites pistes, est entretenu par les usagers de ces voies et par les populations qu'elles 
desservent. 

Trbs r~cemment, deux initiatives onginales ont dssrange le statu quo. Ce qui s'est 
passd en fait est que ;'arrondissement d'Aguid en 1989, suivi par celui de Dogon-Doutchi en 
1990, a entrepris la construction de trongons de routes pour relier chacune de ces 
communaut6s au Nigeria. Une troisibme initiative locale, dimpo.tance moindre, a 6t6 
rencontrde A Tchirozdrne, ob un nouveau trongon dtait en construction pour restaurer la 
liaison avec une entreprise mini~re. 

Dans le contexte de la nouvelle orientation annoncde par I'Etat exprimant l'intention de 
mettre en oeuvre une politique de ddcentralisation, l'int6r~t que pr6sentent ces exp6dences 
vient de plusieurs raisons. Elles peuvent prddire !amanibre dont les arrondissements seront 
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capables de prendre en char;o la selection, la conception et le financement des projets
routiers qui les intfressent. 

Les aspects institutionnel, matdriel et financier de ces trois projets de routes ont dt6 
analyses. Bien que ces trois cas peuvent ne pas 6tre passibles de g~n6ralisations tr~s 
6tendues, ils n'en sont pas moins riches d'information et foumissent quelques
dclaircissements sur la capacit6 locale pour le choix, la conception et le financement des 
projets routiers. Les commentaires et conclusions qui suivent sont fondds seulement sur les 
initiatives d'Agui6 et de Dogon-Doutchi. 

Dans ces deux cas, le projet a t6 congu localement et a 61t soutenu et mis en oeuvre 
par les dirigeants locaux, les milieux d'affaires, les politiciens et les fonctionnaires. Des 
comit~s composds de ces didgeants et d'autres personnalitds influentes ont 6t6 6tablis pour
rassembler des fonds, organiser la participation populaire, et ex6cuter la construction. La 
population locale a fourni la main d'oeuvre. Les dingeants locaux et certaines circonscriptions
administratives du voisinage ont foumi des contributions mat6rielles et financibres. Toutes les 
contributions, qu'elles soient en especes, en produits materiels et en main d'oeuvre, ont etd 
foumies purement &titre bndvole. 

Dans les deux cas, mais sp6cialement ADogon-Doutchi, les r6alisatons ne semblent 
pas avoir r6pondu au niveau aPendu. IIs'est produit des difficult6s techniques qui ont mis en 
danger la durabilit6 das trongons nouvellement construits. Des difficult6s financi~res sont 
venues empbcher l'ach6vement du projet. Bien que les deux projets de routes se trouvent au 
stade initial, les experiences de Dogon-Doutchi et d'Aguid sont instructives et fournissent des 
legons importantes touchant aux probl~mes susceptibles de se produire Ala suite d'une 
decentralisation Lventuelle des responsabilit~s pour une partie du r6seau routier. 

Le premier problme vient du financernent du projet routier. Une analyse superficielle
de ces deux cas semble sugg6rer qu'une solution partielle Ace problbmo consisterait Aexiger
la participation physique et mon~taire de la population locale, A titre b6n6vole. Le cas ne 
correspond pas &ce sc6nario. Ces deux cas demontrent au contraire que les contributions de 
la population locale, tant matdrielles que financieres, ont t- negligeables. Si nous ne 
consid~rons que les contributions des individus et des entreprises, le total ne s'W! ve pas A 
d3ux millions de francs CFA, soit un pour cent des budgets communal et d'arrondissement 
combines pour le t-ongon de route. Par rapport au veitable coOt de la construction, c'est-A
dire a la valeur ,ntibre des contributions en materiel lourd, en personnel et en mat6riaux, 
venant de Niamey, ainsi qu'en tenant compte de la coopration du service des douanes qui a 
permis r'importation de carburant hors-taxes, la contribution populaire ne reprdsenterait qu'une 
fraction de un pour cent. 

IIne faudrait pas non plus surestimer la participation populaire en mati~re de foumiture 
de main d'oeuvre pour Ia construction de la route. Bien que l'on ait par 6 de milliers de 
personnes travaillant la route. leur travail na contribu6 qu'au d~frichemen1. prdliminaire de la 
route, enlevemenr de la v6gdtation, des troncs d'arbre et autres obstructions. La grande partie
du travail a 61: accomplie par du gros matdriel de terrassement conduit par des 
professionnels. Une grande partie du travail accompli avant I'arriv6e du gros materiel n'dtait 
pas n~cessaire puisque les machines auraient pu 'effectuer rapidement. 
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Ceci ne veut pas dire que la participation populaire n'a pas eu d'influence sur 
I'execution du projet. On pourrait maintenir au contraire que sans une d6monstration 
enthousiaste de soutien populaire, la pression des elites locales qui s'int6ressaient au projet 
n'aurait pas t6 suffisante pour mobiliser les ressources extdrieures (r'6quipement venant de 
Niamey dans le cas de Dogon-Doutchi et de Komaka dans celui d'Agui6), ni pour garantir le 
niveau de respoisabilitd exig6 pour la gestion des fonds. Dans ces deux cas, il y a eu un 
degr6 exceptionnel de transparence dans l'organisation et I'ex6cution du projet, qui a permis . 
tous les participants d'exercer un conir6le effectif sur la source et 'emploi des fonds. 

Le second probleme reside dans la conception et la supervision des travaux routiers. 
L'expdrience de Dogon-Doutchi revele un manque de competence locale. Les catastrophes 
qui ont rendu le premier trongon du projet inutilisable, dtaient dues en grande partie ti des 
erreurs de conception. Le manque de comp6tence locale est confirm6 par I'analyse des 
rapports techniques concemant le projet. Ces rapports, r~dig6s localement pour attirer 
I'assistance du gouvemement central, contiennent de nombreuses erreurs de calcul et de 
raisonnement. 

Le troisibme problbme est lid Ala selection des projets routiers. Dans tous les pays, 
les diverses routes, consider6es dans leur ensemble, constituent un r6seau et chaque 
segment du r~seau a une influence, si reduite soit-elle, sur le reste du r6seau. Ceci est vrai 
rr,me pour les routes et pistec de desserte agricole, car leur intersection avec le reste du 
rdseau n'est pas sans cons6quences. IIexiste un risque augment6 d'incoherence dans la 
selection, et de g&chis dans I'ex6cution des projets routiers, si la determination et la selection 
restent entibrement entre les mains des autorites locales. Or peut imagier par exemple que 
deux unites locales d6centralis6es lancent simultan6ment des projets routiers, alors qu'un seul 
aurait suffi. Le risque est augment6 dans la mesure oti I'autorit6 locale n'assume pas 
entierement le coit du projet. C'est essentiellement ce qui se produit aujourd'hui lorsque des 
circonscriptions locales construisent des trongons de route avec i'intention de transfdrer la 
responsabilit6 concemant l'entretien regulicr ulterieur, et la refection, A 'Etat. Cornme nous le 
savons, le choix technique portant sur la qualit6 de la route est le resultat d'une comparaison 
entre le coOt de la construction et le coOt de r'entretien. Pour des niveaux 6gaux d'utilisation, 
les routes construite A bon marchd coOtent plus Aentretenir que les routes de plus haute 
qualite. Dans ces conditions, les circonscriptions locales ont plus de chances de construire 
des routes de quaiitd inff.rieure, que supdrieure. 

Pour ces raisons, les expdriences que nous venons de mentionner en matiere 
d'initiative locale pot-ir la construction de routes ne semblent pas pouvoir se repoter aisement, 
et il nest pas tvident qu'iI serait souhaitable d'en faire la replique en un autre endroit. Dans 
aucun des cas que nous avons examines sur le terrain, il n'avait 6t6 fait de plans pour un 
entretien A long terme. Les trongons de route decides par les autoites locales n'dtaient pas 
consid6rds comme des segments prioritaires du r6seau par le bureau d6partemental des 
routes chargd de cette partie du territoire, et les autorit~s departementales n'dtaient pas non 
plus disposdes &assumer la responsabilit6 de I'entretien sans recevoir de I'Etat un 
supplement de ressources financieres et humaines. Des initiatives locales entreprises avec si 
peu de coordination risquent de creer des espoirs et des attentes peu realistes dans I'esprit 
des populations et milieux d'affaires locaux, et d'entrainer des deceptions lorsque la nouvelle 
route n'est plus viable en raison du manque d'entretien. 
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Ceci ne veut pas dire que les circonscriptions locales n'ont pas un role potentiel A 
jouv.r dans la construction et l'entretien des routes rurales. Ces observations soulignent plut~t 
l'importance d'une ddlimitation claire des responsabilit~s et des proc6dures relevant de divers 
niveaux de gouvernement pour des segments de routes donn~s. Les r~alit~s budg6taires 
locales sont telles que le verdtable coOt de la construction routiere en d~passe nettement les 
ressources. Mme dans les arrondissements les plus riches, on risque de mettre les 
ressources AI'preuve en assignant A ceux-ci un role plus 6tendu dans le financement de 
I'entretien des routes, et on risque de crder une concurrence avec les investissements 
n cessaires pour des services aussi essentiels que 'enseignement primaire et les soins de 
sant6. N~anmoins, les Iocalit~s ont d'importantes ressources - information, main d'oeuvre et 
m~me ressources fiscales - qui peuvent Ctre int6gr6es dans des systbmes de planification et 
mise en oeuvre des routes rurales. Les donn~es locales de temps et de lieu, touchant aux 
conditions des routes, A leur utilisation, aux variations saisonni~res, ainsi qu'A la disponibilitd
de main d'oeuvre locale et de materiaux du pays, tout cela peut constituer des intrants 
valables pour le processus consistant Ad6terminer les prioritds de construction et de 
refection, et Aamdliorer l'entretien rgulier. 

7.3 Enseignement primaire 

Comme dans le cas des soins de sant6, I'enseignernent primaire au Niger est 
considdre comme un bien public essentiel au d6veloppement national, et le gouvernement 
poursuit une poltique d'enseignement gratuit. Les effectifs scolaires ont augmentd 
dramatiquement depuis la pdriode coloniaie. Le nombre de salles de classe s'est 6lev6 d'un 
total de 200 en 1954.6 7.681 en 1989, et le nombre dos 6,l6ves est pass6 de 7.899 a 317.840 
durant cette m~me pdriode. Toutefois les gains les plus impressionnants ont 6t:acquis durant 
les decennies qui ont prec-d et suivi immddiatement l'ind6pendance. Le taux de croissance 
annuel moyen pour les effectifs des 6lves a atteint un maximum de 17,8% pour les six 
annes allant de 1954 A 1960. Le taux moyen de croissance est passe de 14,9% par an pour 
la p~riode 1960-70 A9,6% par an ent'e 1970 et 1980. Pour la p~riode de 1980 A 1989, le 
taux annuel de croissance des effectifs scolaires est tomb6 Aseulement 4,7%. Les taux 
annuels moyens de croissance en matibre de construction de salles de classe sont passes de 
22% de 1954 A 1960, A28% pour 1960-70, 12% pour 1970-80 et 4,9% pour 1980-89. (DSD, 
pages 63-65). 

L'effet do la dependance dconomique du Nige, sur les exportations de minerais, et en 
particulier de l'uraiiium, est rdv6l6 clairement dans les mises de fonds d'investissement public 
dans I'enseignement et la formation." En francs CFA courants, les investissements publics 
dans 'enseignement sont passes de 865 millions en 1C,75 Aplus de 2 milliards en 1978. De 
1979 A '984, les investissements ont accus6 une moyenne de 8,8 milliards de francs (plus de 
20% des investissements publics totaux) avant de tomber &5,5 milliards en 1985. De 1986 t 
1990, les investissements darts l'enseignement et la formation ont 61: fix6s A 2,2 milliards de 
francs CFA par an, soit moins de 4% du total des investissements publics (DSD, page 216). 

11L'investissement public dane I'enseignement et [a formation reflte le total des investicsements publics pour ce 
secteur, et no so limite pas &I'enseignement primaire. Les enseignements technique, secondaire et supdrieur, ainsi 
quo ia formation figurent 6galement dans ces chiffres. 
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Avant 1976, il appartenait aux administrations locales de soutenir les cots de la 
construction des 6coles, de leur 6quipement et de leur fonctionnement g6neral. Avec le boom 
des revenus provenant de I'uraniurn, ces responsabilitds ont 6t transf6r6es au budget 
national. Dbs 1981, les autorites nationales se sont rendu compte du poids du fardeau fiscal 
qu'elles avaient assum6, et un m6mo'andum officiel a 6t publi6, informant les unites locales 
decentralisees que les coOts d'equiper leurs dcoles en materiel et foumitures seraient A leur 
charge Adater de ce jour. (Circulaire No 011/M1-DT-CIRC). En meme temps, les unitds 
locales dcentraisdes ont 6td informees que I'Etat conservait la responsabilitd primaire pour 
la construction d'dcoles, et que les unit6s locales decentralis6es ne se verraient demander 
que d'achever les travaux de construction prevus au plan, selon les besoins. Le Fonds 
national d'investissement (FNI) avait 6td cree pour supporter les coots de tels investissements 
dans les infrastructures. 

En fevrier 1983, un autre memorandum officiel (Circulaire No 05/MI-MDI-DT-R) a 6t: 
publide, enjoignant aux unites locales decentralis~es de finir tout le programme de 
construction scolaire I ncd par le FNI, apres que ce demier se soit trouv6 dans l'incapacitd de 
financer la seconde tranche des credits d'investissement. Les unit6s locales d6centralisdes 
dont les ressources budg6taires dtaient insuffisantes ont re~u l'ordre de solliciter des prets de 
la CPCT pour pouvoir satisfaire les objectifs du programme national d'enseignement. 

Depuis cette date, le r6le des locaiit6s dans le financement de I'enseignement a 
augment6, specialement dans les domaines de la construction et de la renovation d'6coles. 
C-ertains fonctionnaires locaux affirment qu'ils ont regu des instructions leur enjoignant de 
financer 30% de toute la construction scolaire Apartir de 1990, mais il n'a pas 6t6 possible de 
confirmer si cette exigence a W communiquee officiellement toutes les unit6s locales 
d6centralisdes. Un certain nombre de r6pondants ont affirm6 que des donateurs 
intemationaux, tels que le Deuxibme Pro-et d'6ducation de la Banque Mondiale, CARE 
International et d'aut-es ONG 6taient responsables de la majoritd des projets de construction 
scolaire. L'UNICEF et les ONG dtaient aussi cites comme ayant contribue A I'equipement des 
nouvelles ecoles et A la r6novation de certaines salles de classe. 

7.3.1 Soutien administratif local 6 l'enseignement primaire 

Le soutien financier foumi par les arrondissements pour I'enseignement ne se 
rencontre gendralement que dans le budget d'investissement. Chaque annde, l'inspecteur des 
6coles de I'arondissement r6dige une fiche d'op6ration pour I'enseignement, comprenant en 
general le soutien pour l'organisation des examens, pour des joum6es p6dagogiques, pour 
I'entretien des b~timents et la construction de salles de classe. Les ressources budgetaires de 
I'arrondissement ne sont pas utilisees pour acheter les fournitures scolaires, les livres ou tout 
autre materiel pedagogique pour les 6lbves. IIn'y a pas de normes fixes concemant les 
contributions &I'enseignement, et les arrondissements ne se voient pas non plus assigner un 
nombre fixe de salles de classe qu'ils doivent construire chaque ann6e. Les d6cisions 
d'investissement semblent plut6t depsndre de la disponibilit6 des fonds d'investissement, de 
la gravitd du besoin, ainsi que des plans des donateurs, des ONG et du gouvemement 
central. 

Neanmoins, les arrondissements jouent de toute evidence un r6le clS, sinon dominant, 
dans la constru,ion scolaire. La plupart des constructions entreprises par I'arrondissement se 
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font en dur, et les techniciens des Travaux Publics estiment qu'il en co~te 3.500.000 francs 
CFA par salie de classe; c'est l'estimation du directeur d6partemental de Dosso. La m~me 
source estime qu'6quiper une dcole de trois salles de classe coi~terait 500.000 francs CFA. 
L'arrondissement de Dakorc, dans I'une des regions les plus pauvres du pays, et qui vient au 
deuxi~me rang de pauvretd parmi les arrondissement 6tudids, a financ6 avec ses propres 
recettes fiscales ou des pr~ts CPCT, la construction de 53 salles de classe en ciment de 1978 
A 1991. L'arrondissement de Mirriah a construit douze classes en 1989 et 1990, et en a 
dquipd huit. L'arrondissement de Dogon-Doutchi a pay6 pour la construction de 400 tables
bancs et a prdvu la construction de 4 salles de classe devant 6tre financdes par un pr~t de la 
CPCT de 12 millions de francs. Dans son budget I'arrondissement a assign6 15% des coots 
de construction comine venant de ses propres revenus fiscaux. L'arrondissement inscrit 
6galement au budget des fonds pour les examens scolaires, le transport des d1 ves et des 
examinateurs, et les kermesses scolaires. Selon le directeur d6partemental, Dogon-Doutchi 
finance en g~n6ral la construction de deux salles de classe en ciment par an. 

L'arrondissement de Mirmah a dtabli, en 1986-87, un fonds sp6cial pour 
I'enseignement, le Fonds de soutien A l'effort de I'6ducation, en m~me temps que le Fonds 
pour la sant6 examine plus haut. Le niveau actuel de 'a taxe sp6ciale d'6ducation est de 100 
francs CFA par contribuable, recouvrde en mrme temps que la taxe d'arrondissement. Le 
fonds sert A la renovation et A la construction des salles de classe, & la reparation et au 
remplacement des meubles scolaires, et aux besoins d'urgence. En 1991, le fonds a servi A 
acheter 37 tonnes de mil por les 616ves qui se trouvaient dans des zones de d6ficit 
alimentaire. Pour 1991, les recettes estim~es du fonds sont de 22.433.800 francs CFA. 

7.3.2 Participation communautaire b I'6ducation publique de type classique 

Les 6lves et leurs parents sont les principaux usagers des services d'enseignement 
primaire. Bien que [a politique officielle soit de ne pas demander aux parents, ni aux 60ves 
de payer pour les foumitures scolaires ou les autres frais, en pratique ce groupe contribue de 
plusieurs manires. La plupart des dcoles ont dtabli des cooperatives d'6cole, tenues par les 
6lves et A leur b~nefice, qui g6nerent des fonds Apartir de diverses activit~s productives 
tolles que [a vente de fruits et 1dgumes que les 6leves font pousser dans des jardins scolaires, 
la vente de petit b6tail tels que les ovins ou les caprins, ou la vente d'objets de menuiserie 
fabnqu~s en classe. Dans certains cas, les membres de la cooperative ont d6cidd de 
percevoir des droits aupres des 61ves pour financer un projet sp6cial. Dix-neuf cooperatives 
scolaires, dans I'arrondissement de Tchirozdrine, r6gion pauvre ayant une vaste population 
nomade, ont d6pos6 des fonds, pour un total de 500.000 francs CFA pour I'ann6e scolaire 
1990-91. Les dcoles sont encourag~es Amettre en place des programmes d'activites 
productives et pratiques (APP) qui doivent doter les 616ves d'aptitudes utiles et de certaines 
connaissances pratiques, tout en servant Aproduire des revenus au b~n6fice de I'ecole et de 
ses 61eves. 

Les foumitures scolaires sont insuffisantes m6me dans les bonnes anndes; lorsque les 
ressources nationales ont souffert de la secheresse ou d'un effondrement prdcipit6 des 
revenus d'exportation, les enseignants locaux et les 616ves en constatent l'effet par la 
reduction du nombre des crayons, cahiers, livres et textes, et craies. Painter et Boyle ont note 
en 1985 que les allocations du gouvemement central couvraient seulement 55% des 
foumitures n~cessaires pour r6pondre aux normes de fonctionnement fixdes par le 
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gouvemement (Painter et Boyle, page 59). Le Ministbre de rEducation nationale a dtabli une 
formule en 1984 permettant de determiner les priorites pour la distribution de fournitures 
scolaires peu abondantes, selon un directeur d6partemental. Considdrant que les populations 
rurales disposaient de moins d'argent, et avaient un accns plus difficie aux foumitures 
scolaires, les dcoles rurales ont W classees au premier rang des pdorit~s et devaient 
recevoir 100% de leurs besoins. Les dcoles situ~es au sibge du canton devaient recevoir 75% 
de leurs besoins, les 6coles des centres d'arrondissement 50% de leurs besoins, et les dcoles 
dr.!acapitale du d6partement seulement 25%. A cette 6poque, la totalit6 des d6partements 
d'Agadez et de Diffa 6taient consid6rds comme ruraux dans le cadre de I'application de la 
formule. 

L'objectif de cette formule, sinon ses pourcentages exacts, est encore observe dans 
les d~partements que nous avons visit6s. On attend des parents des milieux urbains qu'ils 
fassent une contribution financibre plus importante A la scoladtd de leurs enfants, que les 
parents des milieux ruraux. En 1991, de nombreux districts scolaires que nous avons visit6s 
avaient requ seulement une fraction de la quantit6 normale de foumtures telles que craies, 
crayons, cahiers, et gommes. Les livres scolaires en particulier n'6taient pas fournis en 
quantit~s suffisantes. Dans la commune d'Agadez, les parents ont t tenus au courant de la 
carence du district scolaire, dans le domaine des fournitures, par I'entremise de I'Association 
des Parents d'Elnves ou APE; la nouvelle 6tait accompagnee d'une recommandation pour les 
parents de trouver les moyens de recueillir des fonds pour acheter les foumitures 
n6cessaires. 

Une grande partie des contributions locales A titre priv6, au b6n~fice de 
I'enseignement primaire se trouve sous la forme de main d'oeuvre pour la construction des 
salles de classe, sp6cialement de celles construites de panneaux et toits de paille (paillotes), 
de briques en banco ou semi-dur et pour la construction de murs autour de la cour d'dcole. 
Les r6sidents du canton de Gazaoua, dans I'arrondissement d'Aguid, ont par exemple dit 
qu'ils avaient construit un certain nombre de salles de classe et de murs de cloture pour les 
18 dcoles rurales et pour I'Mcole situ~e au sibge du canton. Les habitants de la ville de 
Guidimouni, dans I'arrondissement de Mirriah, ont construit trois salles de classe en briques 
en banco et ont assurd leur entretien annuel depuis ce moment. 

Les contributions privdps peuvent toutefois 6tre la source de problbmes et d'une 
certaine inefficacite. Les directeurs d6partementaux de I'ducation se sont plaints du manque 
d'un plan regional compr6hensif pour I'enseignement primaire et secondaire, qui d~finirait 
sans ambiguitd les priodt6s en matibre d'implantaion des 6coles. A I'heure actuelle, les 
communaut~s locales prennent l'initiative de construire sans obtenir d'autorisation de 
I'inspection scolaire du niveau departemerntal ou de 'arrondissement. Elles adressent ensuite 
des petitions AI'Etat pour qu'il foumisse des enseignants et des fonds de fonctionnement. 
Dans r'arrondissement de Dogon-Doutchi, sept villages ont chacun construit une salle de 
classe dans la m~me annie. Dans d'autres cas, de riches marchands ou des n~gociants 
construisent une 6cole dans leur village, sans demander d'approbation pr6alable ou mnme 
sans en avertir les autoritss. Frsquemment, la construction d'dcoles sans planification se 
traduit par de bas niveaux d'utilisation parce que le territoire couvert est trop restreint. Des 
villages voisins entrent souvent en concurrence par la construction d'infrastructures, ce qui 
nuit aux deux villages parce que leur investissement total n'est pas optimisd, et ce qui 
entraine un coQt direct pour rEtat qui doit soit payer les salaires des employes affectds A 
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I'6tablissement, soit souffrir une baisse de soutien populaire, si les fonctionnaires refusent 

d'ouvrir le dispensaire ou I'6cole. 

7.3.3 Peut-on considerer comme un blen ce qui n'est pits appr6ci? 

A I'oppos6 de ce qui se passe pour les soins de sant,, la demande pout les services 
d'enseignement primaire vane considdrablement parmi les groupes de population. Les 
fonctionnaires de I'ducation sont confront~s Aun grave problbme de surcharge dans les 
6coles urbaines, et en mcme temps au problme d'6gale gravitO que constituent les sous
effectifs dans de nombreuses 6coles rurales. Selon le directeur d6partemental de 
'enseignement primaire AAgadez, le problbme du recrutement assume un caractbre tres 
diffdrent dans les zones urbaines, ob ily a surabondance d'enfants, et dans les zones rurales 
ob: "... une certaine rdticence &envoyer les enfants, et).... des activit6s de recrutement se 
poursuivent jusqu'A la fin du premier trimestre de I'ann6e scolaire" (Tankary, page 7). Tandis 
que I[a construction des salles de classe reste en arribre de la croissance d6mographique et 
de la demande pour I'enseignement primaire dans les cen'res urbains, tels que Zinder et 
Maradi, les dcoles rurales dans ces d~partements ont des inscriptions qui n'atteignent mrme 
pas 40% de la capacite d'effectif. 

L'6ducation publique modeme n'est pas grandement appr6cide par de nombreux 
usagers potentiels. Les fonctionnaires de I'administration et de I'6ducation dans les zones 
rurales ont d~clar6 qu'il leur fallait passer une bonne partie de leur temps Aconvaincre les 
chefs de canton et de village de pousser les parents A faire inscrire leurs enfarits. Le r6le 
principal des associations scolaires locales est de recruter des 6lves et de r~dure 
I'2bsenteisme scolaire. L'absent~isme et les enfants retires de I'ecole 6taient les problrnes 
cites comme majeurs dans chacujn des d6partements visit6s. Les explications foumies varient. 
Dans le d~partement de Maradi, I'absenteisme est trbs accentu6 dans les zones de frontiere 
avec le Nigeria, car les enfants quittent l'6cole pour chercher des ernplois, ou enti'er dans le 
commerce pour gagner de I'argent. A Dosso, il est dit que les enfants sont retires de I'ecole 
pour travailler dans les champs quand la saison des pluies commence tbt. A Agadez, 
"I'antipathie traditionnelle" des nomades A I'6gard de I'dducation publique a W cit6e comme 
un obstacle qui entravait s6reusement l'inscnption des 6lves. Dans tous les cas, la valeur de 
'enseignement est jug~e en des terme, beaucoup plus immdiats et concrets que celle des 
autres services publics. 

Les parents tendent &considdrer I'6ducation comme un investissement qui produira 
une rentabilit6 financiere directe et substantielle, sous la forme de versements de fonds par
leurs enfants qui trouvent des emplois dans le secteu, modeme d~s qu'ils ont leur dipl6me. 
Lorsque [a probabilit6 d'emploi 6tait dlev6e, specialement d'-amploi par I'Etat, les parents 
dtaient disposes A sacrfier les revenus et la main d'oeuvre foumis imm~diatement par leurs 
enfants. Au cours des ann6es r6centes, le ch6mage des dipl6m6s scolaires ayant augment6, 
les probabilites de gain ont changd. La stagnation 6conomique au Niger a rendu la migration 
pour I'emploi plus attrayante, et la valeur des enfants comme source de main d'oeuvre plus 
critique pour le bien-6tre immLdiat de la famille. 

Pour certains parents, I'6ducation modeme continue A repr6senter une force 6trangbre 
A leurs vaeurs culturelles, normes sociales 6t esp~rances familiales. C'est une critique 
rencontr6e commun6ment A travers tout le Sahel, et en fait dans le monde entier, lorsque les 
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nonnes de la communaut sont plus traditionnelles que les influences libratrices de la 
science modeme, des math~matiques, et de la litt~rature. Les parents se plaignent souvent 
que leurs enfants nont aucun respect pour la coutume, qu'ils sont impolis avec leurs aines, 
pa.esseux et peu disposes A retoumer A la place que leur assigne la communaut& L'dlbve 
qui ne peut trouver d'emploi en sortant de I'6cole repr6sente une perte 6ccnomique et sociale 
tris r~elle pour la famille et pour la communautd villageoise. "Ni fonctionnaire, ni agriculteur" 
comme le definit si succinctement le directeur departemental de Dosso, le dipl6md scolaire ou 
celui qui quitte I'dcole a des chances de se joindre aux rangs des ch6meurs urbains ou de 
rester un fardeau pour la famille. 

7.3.4 Potentiel de i-ecouvrement des coits et soutien budg6taire local 

Les unit6s locales d6centralisdes, les membres des communaut~s locales, les parents 
et les 6leves foumissent actuellement des contributions substantielles en main d'oeuvre et en 
argent, au coat total de 'enseignement primaire. Toutefois, ces contributions sont loin d'&tre 
uniformes, elles sont difficiles Aprdvoir, et conduisent parfois A une structure inefficace 
d'utilisation des ressources. Une 6norme ambiguit subsiste Apropos du r6le effectif de 
'arrondissement lorsqu'il s'agit d'assurer et de foumir I'enseignement primaire; on trouve aussi 

une candeur sterile dans la pretention que I'Etat fournit un enseignement "gratuit". Comme on 
I'a mentionn6 Jans la section precddente, le bien fourni n'est pas apprdci6 de tous les 
usagers dventuels du service, ce qui rend la mise en place d'un programme de recouvrement 
des cot~ts fond6 sur des redevances d'usager encore plus probl6matique que dans le cas de 
services tels que les soins de sante primaires. 

Les parents et les membres de la communaut6 font preuve en g6n6ral d'un 
consentement Apayer pour des services publics. Painter et Boyle ont trouv6 que les 
r6pondants dtaient disposes Aacheter un ou plusieurs stylos pour les 6leves, et m~me des 
articles plus chers, en ajoutant la r6serve fr6quente - et compr6hensible - "pourvu que la 
rdcolte soit bonne". (Painter et Boyle, page 66). Ces r~pondants estimaient que les frais 
recurrents annuels d'une 6cole rurale "typique", y compris les salaires, la r6paration des 
bdtiments et I'amortissement, se montaient 25.195 francs CFA par ,l6ve. Le coat pour les 
foumitures scolaires et les livres seuls s'elevait A 1.278 francs par 6leve. Ces demiers coats 
etaient accessibles A des nombreux parents, sinon tous, bien que le paiement doive absorber 
une portion substantielles des revenus disponibles d'une famille rurale. 

L'impact sur la famille pourrait 6tre r~duit substantiellement si l'on 6tablissait une taxe 
d'arrondissement comme AMirriah. Les revenus de cette taxe pourraient aussi contribuer A 
payer les foumitures scolaires et les livres de textes, ou pourraient assurer les r6parations et 
I'amortissement des bdtiments. IIy a bien sOr, de nombreuses manieres d'estimer I'impact 
potentiel des redevances d'usager et/ou d'une taxe d'arrondissement pour I'ducation. 
L'argument qui compte est que ce processus doit commencer par un dialogue entre les 
usagers des services et les fonctionnaires locaux, dialogue qui devra se poursuivre en 
atteignant les niveaux supdrieurs de I'administration, A la suite de quoi une delimitation claire 
des responsabilit~s fiscales, ainsi que de I'autorit6 en matiere d'organisation et financement 
de 'enseignement primaire, sera dtablie. 
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8. 	 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Au cours des r6centes ann6es, le gouvemei,,ent du Niger a entam6 officiellement un 
discours sur la d6centralisation qui a situ6 ce problbme Aune place pro6minente de l'ordre du 
jour politique national. Le besoin de faire une plus grande place au r61e de prise de d6cision 
ces entit.s et populations locales, d'assurer un plus haut niveau de participation des 
communaut6s et des citoyens individuels, a W 6nonc6 clairement et frequemment. Toutefois,
le nombre de mesures concretes prises pour reorganiser la repartition actuelle de l'autorit et 
des responsabilites, est tout-A-fait rdduit. Cette lenteur relative du progr~s est due en partie A 
'absence dun clair programme de decentralisation, et en partie aussi, Ala vuln6rabilit6 
politique des elites nationales qui tirent profit du syst~me existant. 

Les circonstances ont forc6 le gouvemement a transf6rer les responsabilitds
financibres, assum6es pr6c6demment par I'Etat, Ades unit6s locales d6centralisees et aux 
usagers des services. Un fardeau toujc,,rs plus lourd a 6t6 plac6 sur les budgets locaux, sans 
I'accompagner de consultations et sans conferer, ni une augmentation de l'autonomie fiscale 
locale, ni un transfert correspondant des bases fiscales centrales ou des revenus centraux. 
Continuer dans cette direction ne fera qu'exacerber le d6sequilibre entre les responsabilites
locales et I'autoit6 locale, et que saper la l6gitimit6 et, finalement, l'utilit6 de I'administration 
locale. 

De nos jours, au Niger, on ne peut s6parer l'am6lioration des finances locales de la 
restructuration des institutions centrales, ainsi que du mouvement vers la d6mocratisation qui 
est reclam6 par la Conf6rence Nationale et d'autres forums publics. Si les localit6s doivent 
assumer un r6le plus important dans l'organisation et le financement des services publics
locaux, il faudra proceder a des changements fondamentaux et etendus dans leurs 
consequences, tant dans les institutions que dans les procedures. Ces changements peuvent
Ctre encourages et soutenus par la communautd internationale des donateurs, et par d'autres 
partenaires en developpement du Niger, mais il faut que l'initiative de la r6forrne et 
I'engagement dans ce sens vienne du gouvernement et des organisations populaires. 

8.1 	 Examen des conclusions principales 

Les principales conclusions que l'on peut tirer de I'analyse de la mobilisation des 
ressources, de la gestion financiere, de la capacit6 administrative, ainsi que de l'organisation
des services et du potentiel financier dans les cinq arrondissements et les trois communes 
faisant 	l'objet de cette etude, sont les :,jivantes: 

1) 	 Le revenu local est pratiquement insignifiant quand on le compare au 
reveru national (moins de 4%) 

Les arondissements et les communes du Niger ne contr6lent qu'une faib!e portion des 
ressources fiscales nationales. Avec les ressources modestes A leur disposition, les unit6s 
locales ddcentralis6es doivent foumir une gamme de services locaux, tout en assurant la 
continuation de leur existence en assumant leurs propres coats de fonctionnement. Aucune 
des trois communes r6cemment cr6ees n'6tait capable de foumir des services Ases citoyens;
I'essentiel des ressources 6tait consacre au maintien de la presence physique de 
I'administration locale. Parmi 'es arrondissements visites, un (Tchirozerine) n'existe qu'au 
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moyen de subventions du gouvemement central et un autre (Dakoro) assume une aette 6gale 
A pros de 50% du total des revenus annuels. En termes 96n~raux, toutefois, les 
arrondissements sont capables de g6ndrer des revenus exc6dant les coots de fonctionnement 
et qui, de ce fait, laissent ia place Acertains investissements dans les in;rastructures et 
permettent de soutenir le fonctionnement de services publics, gerds Apartir de I'chelon 
central. 

2) 	 Bien qu'il soit possible de prendre des mesures pour ameliorer la 
mobilisation des ressources au niveau 1.4cal, m6me des r6sultats trbs 
positifs ne changeront pas dramatiquement la situation d'ensemble. 

En gdn6ral, les arrondissements s'acquittent bien du recouvrement des impbts et taxes 
locaux, et en particulier de la taxe d'arrondissement qui foumit la majeure partie des 
ressources fiscales locales. La cr6ation de communes Apartir des centre urbains d'un 
arrondissement diminue sdieusement le potentiel d'augmentation des revenus par un 
dtablissement plus serr6 de I'assiette et des r6les et par le recouvrement ameliore des 
patentes et des contributions foncibres. Les seuls leviers d'ordre fiscal et parafiscal qui restern 
sont les taxes et les redevances sur les investissements publics, tels que les marchds, les 
gares des transports publics, et les abattoirs. Les revenus produits par ces investissements 
pourraient 6tre fortement augment6s, mais il faudrait des investissements suppl6mentaires 
pour modemiser ces installations, et il faudrait impliquer les usagers et b6ndficiaires des 
services tant dans le recouvrement des redevances que dans la gestion des services. 

3) 	 Les d6penses par les autorites locales mettent I'accent sur l'entretien des 
installations et 6quipements appartenant h I'Etat, sans qu'il en resulte 
assez de b6ndfices dvidents pour les contribuables locaux, sous la forme 
de services. 

En 1990, les communes de Dogon-Doutchi et de Miriah ont d6pens6 plus pour 
I'6clairage public que pour l'entretien et le soutien de l'infrastructure publique, des soins de 
sant6 et de 'enseignement en combinaison. Matankari a dfpens6 90% de son budget total, 
investissements exclus, pour le fonctionnement de base de I'administration et seulement 6% 
pour les services. Mirriah et Dogon-Doutchi ont d-pensd, respectivement, 83% et 76% pour 
les operations administratives. La plus grande part des d6penses class6e dans les 
cat6gories de service (14% des ddpenses totales hors-investissement AMirriah et 16% A 
Dogon-Doutchi) a 6tW affect6e A I'6clairage public, comme not6 ci-dessus. 

Les arrondissements ont aussi d~pens6 en moyenne les deux tiers du budget des 
ddpenses g6nedrales pour le fonctionnement de 'appareil administratif, principalement pour les 
salaires et les avantages sociaux. Les ddpenses affect es aux services locaux ne 
reprdsentaient que 8% en moyenne dans les cinq arrondissements 6tudids, et une grande 
partie de ces sorames ont M6 affect6es aux sports et aux manifestations culturelles, bien 
qu'on ait vu figurer des ddpenses pour des puits et des routes dans certains budgets. Les 
dtpenses d'investissement 6taient divis~es entre la production (agriculture, 6levage et 
foresterie) la sant6 et I'enseignement, et l'infrastructure administrative (principalement des 
vdhicules et des locaux administratifs). On a note peu d'investissements dans le domaine de 
I'infrastructure 6conomique, des routes, des puits, des march6s et des gares. Une grande 
partie de ce qui etait class6 comme ddpense d'investissement dans [a production reprdsente 
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le financement local de coOts ayant t transfor6s, pour continuer Aassurer des services 
agricoles et des projets de reboisement mandates par les autorit6s d~partementales et 
nationales. 

4) Los contribuables ne sont pas rdgulibrement appelds k parliciper h la 
prise de decision dans les questions de revenus et de d6penses, ne sont 
pas informds du but, de l'utilisation et des rdsultats des contributions en 
matibre d'imp6ts, taxes et redevances, et par consdquent tendent h 
consid~rer 13 syst~me comme "soutirant" plut6t que promoteur de 
ddveloppement. 

Au Niger, les institutions en faveur des masses faisaient partie d'un syst6me c..rporatif,
dans le 	cadre de la Soci~td de Dsveloppement, et dtaient plus efficaces dans le dornaine de 
la communication et de la legitimation des instructions venant du centre, que dans la 
repr6sentation des intdrCts des citoyens lucaux. La structure formre par les conseils ne 
foumissait pas un m6canisme authentique permettant de traduire les priorit6s locales en un 
programme Aappliquer poui les politiques publiques. Les citoyens dtaient ainsi tenus A 
distance du systbme de mobilisation des ressources, et des d6cisions concemant les 
affectations. IImanque aux contribuables une comprehension fondamentale de la nature du 
syst~me fiscal, de la destination et de l'utilisatiorn des revenus fisclux, et du r6le critique que
les taxes et redevances peuvent et doivent jouer dans le financernent des services publics 
locaux. 

5) 	 Les autorit6s fiscales et administratives souffrent d'un manque 
d'information, de proc6dures peu soucieuses d'une application rdaliste, 
d'une formation insuffisante et de moyens insuffisants pour ;'exdcution 
des tiches assign6es. 

Les agents du fisc sont appel6s Aappliquer une rdglementation fiscale qui est souvent 
mal adapt6e aux rPalit6s locales et que dans certains cas, ces m~mes agents comprennent 
mal. Les modifications aux rbglements du fisc ne sont pas communiqudes effectivemerhi aux 
agents sur le terrain, et il n'existe pas non plus de code fiscal mis Ajour que les agents 
peuvent consulter. Les bureaux du Tr~sor, charg6s du recouvrement des imp6ts manquent 
des moyens les plus rudimentaires d'assurer la mise en recouvrement, ainsi que de moyens
de transport et de personnel pour se livrer aux poursuites contre ceux qui sont coupables de 
fraude fiscale. Au niveau de I'arrondissement, une grande partie de I'effort de recouvrement 
est entre les mains des autorit6s traditionnelles et de oercepteurs d'imp6ts et de redevances A 
la formation insuffisante. Les fonctionnaires locaux ne se conforment pas A certains 
r~glements fiscaux, tels que ceux qui exigent la tenue de registres fiscaux pour la patente, et 
A I'exception de ceux de Mirriah, ne cherchent pas Acbtenir I'acceptation des populations
lorsqu'il s'agit de mobiliser des revenus fiscalux suppl6mentaires pour certains services locaux 
bien d~finis. 

8.2 	 Recommandations 

Tout en recommandant des mesures spdcifiques pour renforcer los capacit6s en 
matibre de revenus locaux, ce que nous mettons ici au premier plan est la ndcessit6 de 
mesures plus fondamentales de rdformes institutionnels et politiques. IIy a Acela des raisons 
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aussi persuasives que simples. A Iheure actuelle, les unit6s administratives locales sont 
simplement des extensions du gouvernement central; elles poss~dent une autrit et des 
ressources restreintes pour s'engager d'elles-m~mes dans des d6cisions concernant 
l'organisation et le financement des services publics, pour determiner les sources de revenu, 
les taux et les niveaux, pour organiser les d~penses ou pour munir de personnel les 
institutions administratives et d6lib6ratives locales et les faire fonctionner. Les contribuables 
locaux sont coup s du processus de prise de d6cision et ne voient pas de rapport bien 6tabli 
entre le paiement des taxes et les services requs. La situation dconomique qui s'aggrave, 
combin~e A un d6sir croissant d'expression politique, sest traduite par une r6pugnance 
accrue devant les exigences fiscales, et dans certains cas par une r6volte fiscale. La 16gitimit6 
du gouvernement local doit btre clairement 6tablie, de droit aussi bien que de fait, avec des 
canatix bien d6finis permettant 'expression de la volont6 populaire, si les contribuables bt les 
citoyens sont destines A assumer un r6le plus important dans le d6veloppement local. 

Un programme c r6forme des politiques, visant Aam~liorcr les capacit6s locales en 
mati~re de finance, doit inclure les objectifs suivants: 

1) 	 Amelioration de la participation d6mocratique Ala mobilisation des ressources 
et aux d6cisions concernant les allocations; 

2) 	 Renforcement des capacit6s de I'arrondissement en rmatibre de gestion 
financi~re, de planification, de programmation et d'6tablissement de budget; 

3) 	 Pr6ciser les attributions, les responsabilit6s et I'autorit6 des unit6s 
administratives locales; 

4) 	 Situer sans ambigu'ft6 la r6forme fiscale dans le contexte de la politique 
g6n6rale de d6veloppement 6conornique. 

8.2.1 	 Mesures de r~forme Instltutlonnelle 

Les organisations intemationales de donateurs sont en mesure de jouer un r6le positif 
et peut-6tre critique er fournissant au pays I'assistance qui lui permettra de cadrer avec les 
objectifs se dogagearit de la Conf6rence Nationale; ellos le feront en donnant un soutien 
concret aux initiatives .e d6mocratisation et de d6centraisation. 

En encourageant la cr6ation et le renforcement d'institutions populaires. 
sp6cialement de comit6s locaux de gestion s'occupant des march6s, de la 
santd, de I'Mducation et des ressources naturelles. En soutenant le 
d6veloppement des associations locales de producteurs, de groupes 
professionnels, et de groupes d'int6r6ts communs. 

En encourageant la mise en place d'institutions repr6sentatives ind6pendantes, 
A la fois de corps 61us et d'associations d'int6r6ts spcialisbs. Les organes 
d6libratifs d6centralis6s, spcialement les consells d'arrondissement, doivent 
Ltre dirigq's par un pr6sident 6lu et compos6s essentiellement, sinon totalement, 
de reprb~entants 61us. 
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En encourageant la creation de eistricts sp6ciaux 6chappant A la structure 
politico-administrative existante et correspondant Ades ressources naturelles 
sp6cifiques, ou Ades rlalitds socio-politiques locales dans le cas des services 
publics. Initialement, ces districts pourraient 6tre de nature exp~dmentale et 
pourraient recevoir un statut autonome spdcial, pour la gestion des ressources 
naturelles, ou pour la prestation de services et la mobilisation de ressources. 

En offiant un soutien A la creation d'institutions de m6diation et au 
renforcement d'institutions judiciaires, afin d'offrir un degre d'assurance de 
traitement dquitable, impartialit6 et application des lois et rbglements dans un 
esprit de justice. Pour Ctre plus pr6cis, ces institutions de mediation sont de 
haute priontd dans le domaines des conflits lids au commerce et aux frontibres, 
aux rapports entre 'administration et les citoyens, aux questions de rapports
internes de la bureaucratie, aux questions de r6gime foncier et de gestion des 
ressources. Le soutien financier pourrait Ltre foumi Ades comitds techniques, 
oeuvrant A la lgislation de r6forme juridique et administrative, pour assurer que 
les r=formes portant sur le cadre I6gal feront large place aux mesures de 
ddmocratisation et aux aspirations dans ce domaine. 

En foumIssant le financement et ['assistance technique pour des campagnes 
d'information sur les droits et responsabilit6s des citoyens, les rbglements
fiscaux et les proc6dures fiscales, le recours en matibre juridique et les 
ressources pour la mediation. Cet effort exigera la mise au point de manuels et 
de brochures dans les langues nationales, et demandera que I'on finance la 
logistique de reffort et la formation de ceux qui seront charg6s de [a mise en 
oeuvre des campagnes. IIfaudra se servir de tout ce que peuvent offrir les
"mass media". 

En fournissant I'assistance technique aux autont6s nationales et locales, par la 
crdation d'un centre r6gional pour la gouvemance locale et les options 
publiques locales, sous I'dgide d'une organisation r~gionale telle que le CILSS. 
Nombre des problbmes que le Niger doit confronter en matibre de financement 
local et de gouvornance locale sont partag6s par d'autres pays du Sahel. Un 
centre regional permettrait de faire 'dchange d'expdriences, de documentation, 
et de comp6tences techniques d'une manibre productive et dconomique, et 
politiquement neutre. 

8.2.2 Mesures de politique dconomique et fiscale 

Les mesures de rdforme de la fiscalitd doivent 6tre recherchdes dans le contexte d'un 
programme d'ensemble de ddveloppement dconomique. La situation actuelle du revenu 
national fair peser une pression extreme sur les agents des douanes et du fisc, pour qu'ils
maximisent les recettes, parfois au point d'exposer I'activit6 6conomique Ades risques ou A 
des d6&gts. 
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IIfaut proc6der 

En encourageant 'organisation d'une table ronde nationale sur le redressement 
6conomique et la r~forme fiscale, A laquelle participeraient les repr6sentants 
des secteurs public et priv6, des responsables 6lus et des donateurs. 

Pour empcher une 6rosion plus pouss6e du secteur 6conomique formel, stimuler les 
investissements et encourager les entreprises &adopter des m~thodes modemes, ilfaudrait 
mettre au point un programme d'incitations destin6es A favoriser le mouvement du secteur 
informel vers le secteur formel. 

Les niveaux de recettes brutes qui d~terminent I'obligation pour les entreprises 
de tenir une comptabilit6 et des dossiers, doivent btre abaiss6s 
substantiellement et ie principe doit btre respect6. Ceci aura reffet de forcer les 
entreprises Asoumettre une corrptabilitd financibre et Abtre taxies selon le 
regime rel. 

Les incitations peuvent comprendre: formation subventionn~e en comptabilitd 
de base; d6grbvement fiscal pour s'tre conform6 t6t aux obligations (ann6es 1 
et 2), exemption des charges de BIC et TVA fix~es administrativement au 
passage des douanes. Les sanctions doiveni comprendre des taux forfaitaires 
accrus pour ceux qui restent dans le r6gime de forfait, et finalement des 
psnalit6s pour non-observation. 

Les efforts pour encourager le mouvement vers le secteur formel doivent btre 
accompagn~s de s~rieuse mesures de r6forme, tant pour les imp6ts nationaux que locaux. 
Les principes directeurs doivent Ltre les suivants: 

Simplification dais le nombre des taxes et imp6ts et les m6thodes employ6es 
pour I'assiette. 

Consultation avec les groupes de contribuables touches par les mesures, et 
avec les autorit~s fiscales du niveau d6partemental avant la revision des taux 
et des rbglements fiscaux; et 

Mise en application des dispositions du code fiscal, en association avec une 
6valuation syst~matique de la manibre dont les agents du fisc s'acquittent de 
leurs fonctions, accompagn6e de v6rification. 

Les int r ts du secteur prv6 sont distincts des intdr~ts publics, bien qu'ils puissent 6tre 
souvent compl6mentaires, et les entreprises priv6es doivent 6tre repr6sent~es par leurs 
propres organisations ind.pendantes, plut6t que par une agence du gouvemement. 

1ifaut entreprendre des efforts pour "privatiser" la Chambre de Commerce, pour 
lui permettre de fonctionner en tant que repr~sentant l6gitime et avocat de la 
communaut6 des affaires. Les fonctions du gouvemement, et sp~cialement le 
recouvrement des impbts et redevances, ne doivent pas 6tre assumdes par la 
Chambre de Commerce. 
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Une Chambre de Commerce privatis6e pourrait offrir un service pr6cieux au 
secteur priv6 en 6tablissant un programme d'ombudsman de frontiere pour
prendre acte des conflits au passage des frontiLres et aux points de contr6le 
d~signds. 

8.2.3 Mesures pour accroire les revenus 

I est possible de rdaliser certains gains en matiLre de revenus locaux, si l'on met en 
oeuvre les mesures suivantes: 

Eliminer tous les transferts (de fonds) vers des institutions de niveau supdrieur, 
sp6cialement les prefectures et le CND. 

Etablir la base jurdique gouvemant le Fonds r6gional de d6veloppement, 
donner une forme officielle aux rbglements gouvemant son utilisation et sa 
gestion, et limiter les transferts Aun maximum de cinq pour cent des recettes 
fiscales de I'arrondissement. Les r6visions doivent 6tre soumises , une 
approbation par r6f6rendum. 

Exiger des administrations centrale et d6partementale qu'elles foumissent A 
toutes les missions qui voyagent dans l'int6rieur du pays, des indemnit~s de 
d~placement et de subsistance. Les administrations locales doivent faire payer
des redevances pour l'usage des locaux d'accueil et se faire payer pour tous 
les repas foumis aux missions officielles. 

Rsvoquer les transferts de responsabilit6s financibres venant du centre qui 
n'ont pas de justification Ilgale. 

Faire des exp6riences de participation populaire &la mobilisation des revenus 
au moyen de la mise en place de Comit6s de gestion des march6s, et en 
cherchant Acr~er des m~thodes de remplacement pour le systbme actuel de 
recouvrement des taxes et redevances de I'arrondissement. 

Augmenter I'autontd des organes locaux de prise de d6cision dans le domaine 

de la crdation d'imp6ts, fixation des taux, et tarifs des redevances. 

8.2.4 Mesures de renforcement administratif 

Encourager la d6concentration du personnel technique jusqu'au niveau de 
I'arrondissement, en insistant sur les capacit~s de gestion financibre, 
administration et planification. 

Ddfinir les fonctions et les responsabilites des fonctionnaires cadres supdrieurs 
de I'arrondissement, et sp cialement des postes de sous-pr~fet et adjoint. 

Convertir le poste d'adjoint Acelui de Secr~taire g6ndral charg6 de 
I'administration g6n6rale, pour permettre au sous-pr6fet de se concentrer sur 
les questions d'orientatiorn politique, sur les politiques particulibres, et sur la 
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mobilisation des ressources. IIfaut aussi envisager s~rieusement de faire du 
poste de sous-pr6fet un mandat par dlection. 

Renforcer les capacit6s en matibre d'dtablissement de rassiette et des r6les, de 
recouvrement et de mesures coercitives, aux niveaux du d6partement et de 
I'arrondissement, en augmentant les effectifs de personnel, relevant les 
qualifications et foumissant des ressources ,-ddquates pour les transports. 

Relever le niveau du poste de comptable d'arrondissement (agent special) pour 
le porter Apercepteur, et le placer sous une structure unifi6e relevant du 
Trdsor. 

8.2.5 Formation 

Organiser pour le personnel de I'arrondissement un programme de formation en 
gestion financibre, procedures et options de mobilisation des ressources et 
administration publique. On pourrait pr6voir le soutien pour dtablir u,-e dquipe 
de formateurs nigeriens qui aideraient les arrondissements et les petites 
communes Aamdliorer leurs proc6dures de gestion financibre, A6tablir des 
r6les fiscaux; ce soutien s'adresserait aussi Ala formation des percepteurs et 
administrateurs et Ala mise en place de systbmes experimentaux d'imp6ts et 
redevances accordant la prioritd Aune gestion locale (non gouvemementale) et 
au recouvrement des frais encourus pour les services cl6s. Une assistance 
technique Acourt terme pourrait 6tre foumie pour la r6daction de matdriel 
p~dagogique destind &la formation, et pour la conduite d'6valuations do 
programmes. L'dvaluation de l'impact de cet effort de formation, et de toute 
expdrimertation qui suivrait, devrait s'attacher particulierement aux question 
d' quitd et de transparence. On pourrait foumir une extension du soutien A 
I'effort de formation en finangant de petits projets d'origine locale concemant la 
d6mocratisation, le recouvrement des cotts et la participation locale. 

Offrir Adu personnel local c16, des chances de recevoir une formation &moyen 
terme et une dducation permanente; ceci s'appliquerait aux socr6taires 
municipaux et d'arrondissement et aux comptables publics et serait assur6 par 
des institutions telles que I'Ecole Nationale d'Administration. 

Soutenir la formation professionnelle A long terme conduisant au dipl6me dans 
les domaines de la finance publique, administration publique et institutions 
gouvemementales. 
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APPENDICE A 

Directives de Recherche 



ORGANISATION DU TRAVAIL 

L'6tude sur la fiscalit6 locale et la fourniture et production des services publics au 
Niger peut Ctre organisde selon quatre domaines analytiques. Ces domaines sont les 
suivants: (a) la fiscalit6: proc6dures, capacites et r6sultats; (b) la gestion financiere et 
budg6taire; (c) I'organisation et le financement des services d'utilit6 publique; et (d) l'analyse 
institutionnelle des capacit6s locales en mati(re de pnse de d&ision, mobilisation des 
ressources et gouvemance des populations, ainsi que des ressources et biens. 

L'6tude sera conduite dans approximativement cinq arrondissements, selon le temps 
disponible. La collecte des donnees se fera en prenant pour r~ference des sources 
secondaires, telles que les textes officiels, les rapports de mission, les etudes et les 
documents budg~taires. Sur le terrain, I'equipe sera en mesure de rassembler des donn6es 
primaires, aussi bien quantitatives que qualitatives, en poursuivant des entretiens et en 
examinant les registres tenus localement. Pour permettre de tracer les grandes lignes des 
enqu~tes mener, nous pr~sentons ci-dessous les composantes des domaines analytiques, 
accompagn6es de questions types pour permettre de les d6finir plus clairement. Nous 
mentionnons 6galement quelques sources de donn~es. 



LA FISCALITE: PROCEDURES, CAPACITES ET RESULTATS
 

a) 	 Emissions, recouvrernznts 1986-1990, selon chapitre et article. Taux de recouvrement: 
bas, moyen ou 6lev6? Variation selon I'ann~e? Variation selon l'imp6t? 

b) 	 Structure des services fiscaux. Personnel, moyens, rapports horizontaux et verticaux. 

Nembre des agents et des categories; formation, Age et experience des agents? 
Moyens de d~placement? Fournitures de bureau? Budget disponible pour les besoins 
du service? Liens hi6rarchiques avec los services centraux et avec l'administration 
territoriale. 

c) 	 Description d6taill~e des m~canismes et procedures d'assujettissement A l'imp6t et de 
recouvrement des imp6ts et taxes. Estimation do 'effort requis, chiffr6 en temps, 
personnel at moyens. 

Qui entre en action, quand, et avec quels moyens? Sous les ordres de qui, pour quel 

budget, en donnant la priorit6 Aquel imp6t? 

Quels sont les probl~mes d'6tablissement de rassiette? Ceux du recouvrement? 

Temps investi dans I'action, durant quelle p~dode I'action se poursuit-elle? Quel 
pourcentage du temps des agents (spcialement dans le cas du sous-pr6fet, de son 
adjoint et du chef de village) est pris par ces activit6s? 

d) 	 Evaluation de I'dquit6, de I'efficience, de 'efficacit6 et du caract~re administratif du 
syst~me fiscal. 

Dans 'application pratique, le poids des imp6ts est-il le m~me pour des contribuables 
de m6me standing? 

Constate-t-on des distorsions 6conomiques introduites par les imp6ts ou par [a 
mani~re dont ils sont appliqu6s? (Activit~s favods~es ou d~favoris6es; effets sur la 
production ou la consommation des biens). 

Est-ce que le systbme atteint ses objectifs? Est-ce que les procedures 
d'assujettissement et de recouvrement sont r6alistes? Sont-elles rentables (recettes 
moins coots)? Sont-elles clairement d6finies? 

Approche: Entretiens avec le comptable de 'Etat et d'autres agents du fisc, avec des agents 
de I'administration, des chefs de village, des hommes ou femmes d'affaires imposables. Etude 
des budgets, des r6les num~dques et nominatifs, des quittanciers, des registres. 



GESTION FINANCIERE ET PROCEDURE BUDGETAIRE
 

a) 	 Description d.taill6e du systbme budg6taire: documents, m6thodes d'estimationi, odon
nancement ("timing"), procedure d'acceptation, de revision, programmation des d6penses. 

Quelle est la diff6rence entre prevision, 6missions et recettes? 

L'exp6rience des recouvrements effectu6s est-elle prise en compte lors des calculs des 
pr6visions?
 

Est-ce que le budget remplit les fonctions d'outil de programmation?
 

Est-ce qu'il est respect6 dans son e" cution?
 

Quels sont les coots de transaction dans 'exercice de tutelle budg6taire?
 

b) 	 Etude des d~penses par cat~gorie, par service et par objectif. 

Quel pourcentage des d6penses est consacr6 aux salaires du personnel? 

Est consacr6 au fonctionnement des services directs de I'arrondissement? 

Est consacr6 au fonctionnement des services techniques? 

Aux investissements 6conorniques et infrastructure? 

Est utilis6 pour payer les dettes? 

Va aux organisations populaires encadr(es par I'Etat? 

Y a-t-il une 6volution dans la repartition des d~penses? 

C) 	 Description du systbme de gestion des d~penses, des procedures d'autorisation, de 
v6rification et d'6valuation des d~penses; systbme d'appels I'Offres et de contr6le de la 
passation des contrats. 

Qui participe aux decisions, au mandatemnt et au r~glement des d6penses? 

Y a-t-il un service charg6 de v6rifier que les services ou biens pour lesquels il y a eu 
paiement ont W effectivement livr~s? 

Y a-t-il des fabricants/foumisseurs impay6s, dont les impay6s sont tels qu'ils repr6sentent 
une forme de subvention ou un danger d'endettement?
 

Est-ce que I'arrondissement a de I'exp~dence dans la gestion des contrats? Dans
 
l'organisation des appels d'offres?
 

Approche: Entretiens avec les responsables au niveau de 'arrondissement, avec les entrepreneurs 
et les firmes, avec les fournisseurs. Examen des documents financiers. 



ORGANISATION ET FINANCEMENT DES SERVICES D'UTILITE PUBLIQUE
 

a) 	 Description de la structure, de I'emp!acement et des dispositifs des services publics locaux. 
Caract6ristiques opbrationnelles des services.
 

Combien compte-t-on d'6coles, de dispensaires, de postes vtdrinaires, de subdivisions des
 
TP (Transports Publics?) (Travaux Publics?)
 

Nombre des fonctionnaires de I'Etat? Des contractuels? Autres?
 

Son-ils tous en fonctions? (Qui?) ...................
 

Statistiques de 'empici. Sant6: nombre de consultations par an, ou nombre de consultants.
 

Enseignement: nombre d'6I6ves. Effectif moyen des classes, nombre d'6coles off rant un 
cycle complet; comparaison demande/offre. 

TP: R6seau routier, organisation inteme, nombre d'6quipas et effectifs. 

b) Identifier les sources de financement: ressources budgdtaires par catdgorie et origine; auto
financement; contributions populaires? 

Quelle portion des ressources vient du budget de 'Etat, du budget local ou d'autres 
sources? 

Est-ce que le financement est stable (dans son montant) et arrive r6gulibrement? 

Y a-t-il un syst~me de tarification ou autre moyen de recouvrement des charges en vigueur? 
Mode d'organisation? Gestion des fonds? 

Quel est I'apport de la population au financement (investissement et fonctionnement) des 
services? 

Liste des initiatives populaires dans les secteurs en question. 

c) 	 Evaluer I'esprit d'engagement do la population dans les systbmes de prestation de services. 

Quel est le r6le jou6 par la population dans la fourniture des services? 

Y a-t-il un Comit6 de gestion? Qui en fait partie? Comment le membres sont-ils choisis? 
Quelle 	autorit6 leur est-elle confide? 

Est-ce que la population pout exercer une influence sur le caractbre du service? Sur son 
omplacement? Sur le personnel? 

A qui appartiennent les services selon l'opinion de la population? Des usagers? Des agents 
techniques? De 'administration? 



Quelles sont les priorit~s au niveau local? 

Approche: Entretiens avec le Comit Technique Sous-R6gional, avec les chefs de service (surtout 
sant6, routes, 6coles primaires). Entretien avec les comit6s de gestion, les usagers. Etude de cas, 
par exemples les routes AAgui6, la sant6 ; Mirriah. 

ANALYSE INSTITUTIONNELLE DES CAPACITES LOCALES EN MATIERE DE MOBILISATION,
 
DE GESTION ET DE GOUVERNANCE VIS-A-VIS DES POPULATIONS, DES RESSOURCES ET
 

DES BIENS.
 

a) 	 Etude de la structure des arrondissements et de leur historique politique et administratif. 
Date et circonstances de leur cr6ation. Existence, activit6 et composition des organes 
populaires de ddlibdration et de consultation. 

Quelles sont les unites politiques traditionnelles au sein de I'arrondissement?
 

Quelles sont les responsabilit6s des chefs de canton?
 

Quelles sont les formes d'autorit6 coutumibre et les compensations offertes A leurs
 
repr~sentants?
 

Quels sont les groupes pouvant influencer les decisions politiques et administratives?
 

Est-ce que les CSRD, le CLD et le Comit6 de village tiennent des r6unions r6gulieres?
 

Est-ce que les ccnseillers ont une conception claire de leur autorit6, de leur r6le et de leurs
 
responsabilit6s?
 

Quel est le rapport de force entre l'administration , les services techniques, les conseils, ou
 
autres?
 

b) 	 Identification des ONG, des institutions traditionnellec. et des autres organismes dont I'action 
se fait sentir en matibre de mobilisation et gestion das ressources, et prestation de services? 

Y a-t-il des associations populaires ou "sous I'dgide de I'Etat"qui agissent dans le domaine 
des services publics? Comment sont-elles organisdes? 

Qui sont les bIn(ficiaires de leur activit? 



C) 	 Elaboration des options permettant d'am~liorer la capacit6 des collectivit~s territoriales A 
financer et grer les services locaux. 

Approche: Entretiens avec les membres des Conseils Sous-rdgionaux de D6veloppement, avec les 
autoritds locales, les organisations populaires (Jeunesse, Femmes, Cooperatives); documents 
juridiques et constitutionnels. 



APPENDICE B
 

Liste des Personnes Contact6es
 



PRENOM NOM SERVICE POSITION LIEU TELEPHONE 
Man= Laoual 
Kaiou 
Maharmadou A.
Wtney
Francs 
Lacual
Dieter 
M. 
Bamanzo 
BoC&acar 
Issa 
Saidou 
Ibrahir 
Baba Scumala 
Soumala 
Michael 
SuleyM
Sala 
Membre
Dr. Botdacar 
Adnmou 
Bela 
Assournane 
Abdoalorim 

Ma aarnaI 
El Hadj Ibrahim 
Hamuna 
Dr.Keloesi Sidahw 
Fruoie 

Dan Azoumi 
Mohamed 
Dialo 
Foster 
Moody 
Chalani
Robert 
Hued 
Oumatou 
C 
Lalo 
Sidbd 
Maly
Ounamrou 
-na 
McCarhy
Aboubacar 
ktss 

Mal Deride 
Iiassou 
Ado 
Yafu 
Mohnmed 
Wazodan 
NoMou 
Momiu 
Hamna 
H 
Younousw 
Georges 

Min.Interiewx 
Min.Interisur 
Min.C,argddo [a Rdfome Adminsbastative
Word Bank 
Wodd Bank 
Pmsidenes 
Pmrsdenc 
Presidence 
Min.des Fianes 
Min.des Finances 
Min.des Frances 
Min.des FkwKss 
Min.des Frnances 
Min. des Fiaanoes 
Mi. des Frnances 
USAID 
USAID 
Sous-prmoackre 
Comila Tectm#qu do rAmndoseman
aC Iircomon Medical. 
Service do rAgriculture
Sous-Pmfeckm 
Sous-Prefeclkm 
Sous-Pmfe-tjm
Canton do Goula 
APE 
Paieie Depaer ntalse 
Paiefe Depertementale
Ce des Impots 
Dir. Deptdo la Santa 
DDS 

Chef do Tutfle naniere 
Drecteur do IAdmtnisbaion TernIa.b 
S6rd ral 
Resdent Representatve 

Secmtajre-General
Consoler econorniqus
Consler finander 
Dimcteur General dee Inpob
Che- do Service do laPatenite 
Dire'its, Contibutions Diverses 
Direclur does PEaCO s
DGI, Che do Personnel 
Chef dr Servce dolaLegislalon et do lacontanle 
Chef do Servce di BIC 
Mission Eoiormist 
Projed Dee Ofer 
Sou t 
Chefs do Seric
Chef do CM 
Chef do SM 
Aoint au Sous-Prefet 
Sou94-Pmft 
A*it du Soua-Prots
Chef do Canton 
Pmsdm' 
PaYeurDepMlmental 
Acid au ayeur
Chef di Centro 
Directaur 
GesonnaiMr 

Niaey
Niamey 
Nmey
Niamey
Nianey 
Niaey
Nianey 

Niany
NiaMey
Nianey
NiaMey 
Nerey 

NmeY 
N'Bney
Dogon-Doutkt 
DogonDotfth
Dogon-Doui
Dogon.O 

Dkr 

Goula 
GoLa 
Marad 
Marad 
Marad 
Marad 
Marad 

72.20.73/72.36.00 Posts 3574 

73.43.38 

7223.66 

Membms 
Mahamadou ZE 
Okamu 
Issa 
Boubecar 
Mernres 
Mahwnar 
Chef 

MAL-M 
LM7 
Djo 
Mafou 

Ado 

Conft Techiwque do rAmndodiemen 
Sous-Pecum 
Sous-Prefecture 
Souw-Pmloctum 
Sou-Prefecur 
Canton dAuie 
Aissembid Nationale 
Canton do Gazaoua 

Repsentantb de Se ,4ce 
Sous-Pefet 
Sec'etaim duxssernent 
Copw* do rEtat 
Seretaim dArrndissemen 
Chef do Canton, Consel Local 
D6"uA6 National 
Chel do Canton 

Daco, 

Dakoro 
Agui6 
Agui6
A"" 

Gazaoua/Arr. AguM 

Thomas 
Halilou Ibrahim Karmog
Docteur Mai 
Moumonim 
Ahmadou 
Salaou 
Kaadi 
Abdou 
Ibrahim 

Shaw 
KonaM 
Moctar Hasane 
Ousmane 
Djacku 
Barmou 
Malild 
Cnekarao 
Hanidou 

World Counil of Credt Unions 
Cenbe Medical-Mirnia 
Cwonscrpbon Medicale- Minia 
Communme do Mirna 
Commune do LMria 
Sous-Prnfecture 
Sous-Precture 
Sous-Profcture 
Sous-Prdfecture 

Technical Advisor 
Gestlamefre 
Chef do CM 
Receveur Munical 
Maim 
Sous-Prfet 
Adoint au Sous-Ptlet 
Corptabe do rEtat 
Secrotaire dAroncfssement 

Zinder 
Minia 
Miria 
Miria 
Miria 
Mirnia 
Minia 

Zler510.329 



PRENOM 

Chef 

Kodom 
Sama 
Dr. Aboubacar 
Ahmed 

Hadi,ou 
Issa Malam 
Hamuna 
Issoulou 
Dr. Hanidou Wye 

Riba Ia 
Abdou 
Nourane 

Abdou Nalan 
Salissou 

Al 
Issa Malm 
Edith 
Dr. Issoufou 
Ahmad 
Tankary
Chetima Kabima 
Grali Dounii 
Doum 
Boursima 
Eal~iKaoura 
Kanla 
Abdoulaye 

NOM 

Dangan 
Moussa 
ALamu 
Alassan 

Tounao 
Chabou 
Mayao 
Anarua 
Hasni 

N 
Talba 
Abdoelaye 
Amadou 
Yahaya 

Abdoulkarim 
Harou 
ily

Ousmcne 
Iheou 
Mi~mnadou 
Mamadou 
Arima 
Yya 
Seydou
Ounlau 
Mamadou 
Alassane 

SERVICE 

Canton do Gukdimouni 

Paiene dparlemental 
Centre des Impots
Dir. DepL do la SanW 
Inspection Departemente do rEn4s e 

Prooctum 
Centre des Impots
Inspection Departementale do rEnsWg 
T.P. Routes 
Dir. Depte do la Santa 

4 Mu kN 
Commue of Dogon-Doulchi 
Commune of Dogon-DoukN
Commune ruraie de Matankai 
Commune ruraiedo Matankad 

Prefectum 
Paierie dopearlemental
Centre des impots
Dir. Depte do [a Santa 
Dir. Depte do la Santo 
Insp. Depte do I'hseinement Primakre 
Chamtm do Commerce 
AtJi*betisation MtFormation des Miutes 
Sous-Prefectu 
Sous-Prefectur 
Sous-Prefecu 
Inspection do rEnsegnement Prmaire 
Circon:C4?ion Medcale 

POSITION 

Chef do Canton 

Payou dpertemeetal
Chef du Centre 
Direcleo 

nt Prim Inspecteur Depaerernntal 

SecretalmrGeral AdN 
Chef du Centre 

Mt Prim 	 Inspectur depaftemgrW 
Chef do Servke 
Directeur 

Maim 
Secretaire munidpal 
Recewur munid 
Secrotaim munidpel
Roceur muricpal 

Secretalre-General Adlot 
Payour
Chef du Cenr. 
Direteur du CHD 
Gestiormam 
hIspecteur Departments
Chef drAnerwie 
Inspeclt, Chef do Service Dept
Sous-Pmkfo A*"r 
Agunt Secl 
Secretare Anvndssement 
InspectMe 
Chef do CM 

UEU TELEPHONE 

GuidmounVArr. Mnia 

Tider 
Zider 
Zider 
Zindor 

Dosso 
Dosso 
Dosso 
Dosm 
Dosso 

DoukN 
Doukci-
Douich 
Matankad 
Matarkari 

Agadoz 
Agadez 
Agadaz
Agadez 
Agadoz
Agadoz
Agadoaz
Agadez 
Tdivozerlne 
Tdirozerine 
Tdimzerso 
Tdirozerne 
Tchizsrne 



APPENDICE C 

L6gislation et Taux d'Imposition 



des imp8ts et taxes de 
IEtal sur lesq'es reuvent tire instituis des centimes additionnelsau profit des 
Ariondissements et des Communes et difinissant les mati~fes suleaquelles Lol ne, 72-5 du 17 F.vrier 1972. aulorisant tlsArrondissements. Ville, el C',m-

LW le 422 du 23 Mel !6 determinant Ia lisle 

pendent porter Itstaxes fiscales et imp6ts d'Arrondissement ou Municipaux. munes i instituer des taxes spcifiques dtstinies au financement des travauxd'extension de leurs rEseaux de ditribution dcau et d'ilectricitE. modifif en %on 

I..Assmbl& Nationale a adopti : article premier par IOrdonnenee no 79-44 du 27 Th'remhre 1979.
 
Le President de Ia Rtpublique promulgue In Ioi dont Ia teneur suit: IAssembite Natinnale a adoptE:
 

ARTICLE PREMIEt.Dons Ia limite des maxima fixis par Ia lotde finances, Le PrEsident de Ia Rlptibhquc prnmulour la Ini dont [a teneur suit: 
les Arrondissement peuvent instituer A leur profit en dehors du Tcfritoire des 
Communes. des centimes additionnels sur Its imp6ts et taxes de I'Etat Enumees 
ci-epres : ARTICLE PREMI1ER (NOUVEAU).

10 Tae su It bitail: 
 Ordonnance n° 79-44 du 27 D cembre 1979
 
2 Contrbution oncilre sur les proprittis baties;
 
30 Contribution des patentes et licences. Les Arrondissements. Villes elCon munes dont les riseaux de distribution
d-eau et d'Elecricite sont girfs par Ia Societe Nigirienne d'Electricite. sontDans kIsmmes conditions, les communes peuvent instituer A leur profit autnrish, dons lalimite des taux maxima fixes ci-apris. A inseituer des taxes 
des centimes additionnels sur Ies mEmes imp6ts et taxc de I'Etat ainsi que spr specifiques destinies au financcment des travaux d'extensioa dc ces r4scaux: 
Ilmp8t du munimum fiscal. 

101/EA U
Finances, lsa 

ARTICLE 2. Dns Ia limite des maxima fixes pa.-a Ioi de 

Conmmes peuvent instituer leur profit des imp6ts et taxes sur les matiarca a)Sept (7) francs par mklrecube deau vendue aux abonnis publicse privit
difinies ci-apres: du riseau dana les Villes --tIs Communes de NIAMEY. ZINDER. MARADI.

10 Revcnu net des immeubles bitis: TAHOUA, AGADEZ, DOSSO. etIagglomEration de D!FFA:20 Valcur'locative des Iocaux & usage professionniel;STe ains lots insuffisamment mis en vleuo b)Six (6) francs par mitre cube d'eau vendue nux abonnis publics et privis 
40 Cles - moieur du reseau, dans les Chefs-lieu d'Arrondissement. 

- sans moteur;
So Recettes des spectacles ct divertissements; 20/ELECTRICITE
 
60 Exploitation de debits de boissons;
 
76 Exploitation de carritres: Deux (2) francs par kilowatt-heure d'Energie Electrique, vendue aux abon.
 
P Pompes de distribution dhydrocarbures; n publics et privls du rAeau. 
9 Exploitatio- de tax!-: 

I0 Emborcations A moteur et sans moteur: ARTICLE 2. La perception de ces taxes est confi~c AIaSociete concessionnaire 
al A usage commercial ou grante pour Ir compte des Recettes d'Arroneissement ou Municipaux.
b) de plaisance;eIl Griots Elle fern lobjet d'une ligne spiciale didentification par taxes sur Itsfactures 

120 Puiicilk exterieure; mensuelles adressies Aux abonns. 
130 Installations A caractEre commercial ou arfisanal sur le marches; 
14 Installation Acaractere commercial-ou artisanal sur les places. trottoires et ARTICLE 3. Le montant total de chacune de ces taxes, liquide chaque mois par
voica publiques autres que Its marches. les sersices compt~bles de Ia Societe concessionaire ou gerante, sera versE avant 

Ia fin du mois suivant AIa caisse de prets aux Collectivit6s Territoriales, pour Etre
Dans les memes conditions, les Arrondissements peuvent instituer A Icur porte au credit du compte sp&ial ouvert A cet eftet dons les Ecritures de cet

profit des imp6ts et taxes sur les mmes matieres. en dchors du Territoire des organisme au nom de chaque Collectiviti Territoriale intiressi. 
Communes 

Cheque versement sera accompagn dun Etat faisani apparaitre Its quanti-
En outre. ItsArrondigaemeoutspeuvent institner Aleur profit. dans Ia limite ts totales deau ci d'Energie ilectrique vendues sur le rkscau durant lemois 

des maxima fixes par La loi de finances, une lazed'Arrondtssementisur Its considEre. 
imposables assujettisct Ies A I'mp6t du maximum fiscal ainsi qu'une taxe sur Iscolporeus marchands ambular.ts. 	 ARTICLE 4.Cheque versement sra notifiE par acaissede prts aux collectivi

tEs teritoriales Ichaque Arrondissement. villeou commune interessi. pour ite -

ARTICI.E 3. La presence Loi abroge ct remplacc laLoi no 65-052 du 27 	 pris en recettes au litre It dc son budget I In rubrique des taxes specifiques.Novembre 1965. 	 ARTICLE 5. Les travaux devant itre financs sur le produit de ces taxes feront 

ARTICLE 4. La prcsente Loi sera exicutic comrre Loi de "Flat elfera I'objet lobjet de programmes etablis par lesAutorits d'Arrondissement ou Munici
d'une publication particuliere suivant laprocedure durgen v.- pales en liaison avec Ia NIGELEC et ls services adminisiratif; compitents.Fait A NIAMEY, le23 Mai 1966 ARTICLE 6. E.t abrogie ILicl no 64-3 du 14 Mars 1964. portant institution

provisoire dune laxe destinEe au financement des travaux d'extension des 
riseaux deau et dlectricite de Ia Commune de NIAMEY 

ARTICLE 7. La prisente Ioisera pliblite sclon laprocidure d'urgence ci 
exEcultEe comma loi de I'Etat. 

Fait A NIAMEY le 17 Fivrier 1972 

http:ambular.ts


Lol 1071-34 du4i tlfmbro 1971 
Le domaine public ct pIi des arroodissemtaal et des commues at e d 

trIsacommission executive dafrondiucumft ou munidpak; iL 
etfimmeubcs AcquitAtitre 006 1 0u fprillt. 

Artile16. LEat tnsfLtre emc6, k tiae gratuit. oxaroadiasementa ciax 
communes, lout Om lirtie des bies de son omaine. ut public five priv,destinhA re affectt leur Domaine public. 

Pour des motifs dlntt g6ftal. I'lEtatAe rhem le droil de repoedepatuitemet tout ou pautie do ee biens Acarge dWs rembowacr a Impesms 

Wo tW71 -34 do. Ahei"We 1971A CL 7.3 (aumia.) 

Les actes d'acquisiition ou de dispoeiton in dommicdo doivent ft 
autonisfs ,ar le Conscil d'arrondlaament om rawii imunmc=pa. "otsUmis 
approbatison de 'auornti de tuelle dina leaio d If.tinfmpar dcrept pis es

Conseil des Ministdrd. 

Artile I. LEat peat edder Amx arrondiuemmta ou sux communes, Atitre
lmi .tes.
oetreux ou rtult. tout on partie deses imme blee situhda s le u s Cls 

immeubles font panlie de "erDomnaine privi. woreserve des dispositioru de 
I'arlicle 16. 

Artdle 19. Us dicM prim eo Conseil des Ministres determine les rigles relativa 
u clsemcnt. au radmasent. au dfclassemet, utnar,.sfet,Ala dsamfTecta-

lion elA usage de Ia eirie, des cotlecteurs de drainage et d'lionts inasi queda
fontqines et des puitde lEAnt. des arrondissements et des communes. 

CHAPITRE IlM. 
Ressources des arroodissements el des communes. 

Arice 2.Lesrrssource des rroodinem rnxnet des com munes sont constitute; 
par: 

determine des imp6ts
Peuvenifre Itnstluts des centimes additionnels au profit de I'arrondissemerfou 
Article 22. loi a lisle e taxes de IEtat sur lesquel% 

de Incommune. 

Ls lcomposedeoide finances fie les nourcentag-s maxima de ces centimes 
Article 23. La Ioi difinit les mati~res sur lesquelles peuvent porter les taxes
fiscales et imp6s d afondisement ou municipaux
 

La Ioi des finances fixe leur tfaux maxima
Un dcret peut ripirtir lestaxes fiscales e impdts d'arrondiswrment enire 

I'arrondissement el lescommunes qui en font partie.
Article 24. Les dcisions tablissant les imp6ts ettaxes prdvus aux articles 22 et23 sont soumises 1Iautorisalion pr~aiahle de I'augorit de lutelle. 

Article 25. Lea rles relatiffs aux axes et imptis d'arrondisseme~t ou r'unici. 
paux sont rendus ex&utoires par leSous-Prefet ou le Maire.

Mie 
Le recouvtement des centimes additionnels sur les impels ettaxes de lEtat 

est effeclue en mfme temps el dans les memes Conditions que leprincipal. 
o !!. - De cpwnt

Article 26.Ls em p njns SO t s A1au or sation Pralable d- IautoriEde 

tulelle. " 

Section Ill.- De dons et legs 
Article 27. L'autonsation p1r-ala6le de I'auOrile de tutelle es reqise oules le
tois que lea arrondissements el les commnunes acceptent des dons et lees Mssoris
de conditions ou charges. 

Ston IV. - De rlde de rEtjat 
Article 28. La oi de finances peut determiner iesimpels et taxes fiscales de
'Etat. PerCus sur leterritoire des arrondssements ou des communes qui seront 

. utes ouen dn
*Ces colec vi leo ouisene.stdesM 'colle en,,ut ou partiel.. en 

nArticle 29. LEtat prut ceder aux arrondissements ou Aux communes out ou
 

- i a fiscalitf panic de lr lovaiOn d i sonrn dsedeDomaine priv csiltu
- le emprunts; A dans leurs limites. -30 lea revcnus ct lea produita dltitnation du patimoine et du porteuill. Arle 30. LEiUI pew, aflouer Aux4 lea dons of legs; sub ventloa pour ler prmettre d re ude t 
50Iaide de Eist. pour les alder Ariallser cerfnnes r budeedlo negent ogprogrammes dedfvetoppe.

C'curl P m. - opfrations de l "a 

SectionI. - Do Is fllki 

arrondis- Disposition fInals.
Article 21. Lea taxes remun1atoires ritribuent un service rendu par 

Article 31. Des decrets pris en Conseil des Ministres dermineront, enLe service peut fire facultatif ou impose. an[que de besoin les modalitis deappla de' lsrese 
Lea taxes rimuntratoires ne peuvent cxceder le coot reel ou raisonnable- ex'cute ComMe loi de 1Eiat c fera objetdune publication pariueqli rement estimf des services qu'elles rftribuent. suivanI a pric dure dPurgence. 

Faiti Niamey. le8 fivrier 1965 
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produits tous droits et taxes inclus. 

un,,'nth
Les taux rels applicables a la valeur des produutis Itous fras et droits de douane compnsu 3eront lek 

- taux normal :25% pour un taux nominal de 207 

-taux majori :38.89% pour un taux nominal de 28% 

-Laux riduit :15.61% pour un taux nominal de 13.50% 

indiqu6 en annexe de la prisente ordonnance. pour cc qui est du classement des produits
Le taif des douanes est modifie comm-
entre les diffirents taux de la taxe a la production. 

La loi no 62-26 du 20juillet 1962. portant fixation du droit de chancellenc devant itre perqu ii l'occasion des de-
ARTICLE 23. 
mandes de naturalisation. est abrogee ct remplacee par les dispositions suivantes
 

l1 es: perqu un droit de chancellerie d'un montant de 25.000 F i I'occusion de chaquc demande de naturalisation.
 

Ce droit reste difinitivement acquis au budget de I'Etat. quel que soilt le sort r6servE a la demande.
 

TITrE n - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 

Soes reserve des dispositions de Ia prEsente Ordonnance continueront d'etre opkrees pendant I'annie budgi-
ARTICLE 24. 
taire 194. conforiniment aux dispositions lcgislatives cn vigueur
 

I1)la perception des imp6ts. produits et revenus affectis iI VEtat
 

2) la perception des imp6ts. produits. revenus affectes aux collectivites itablisscments ct organismes publics dument habilit6s.
 

ire insti
- La lot n ° 66-022 du 23 mai 1966. diterminant la liste des imp6ts ct taxes de I'Etatsur lesquels pecuvent

ARTICLE 25. 

tuis des centimes additionnels au profit des Arrondissements et des Communes ct definissant les matieres sur lesquelle, peuvent
 

porter les taxes fiscales et imp6ts d'Arrondisscments ou municipaux est modifiie en son article 2ainsi qu;il suit : (article 2) :dans 

la limite des maxima fixs par la Loi de Finances. les Communes peuvent instituerii leur profit des imp6ts et taxes sur le-, matieres 

dfinies ci-apris 

1)abroge
 
2)abrogi
 
3) terrains lots insuffisamment mis en valeur
 

4) cycles i moteur. sans moteur
 
5) recettes des spectacles c divertissements
 
6) exploitation des d6bits de boissons 
7) exploitation des carTiires
 
8) pompes de distribution d'hydrocarbures
 
9) exploitation de taxis
 

- A) a usage commercial10) embarcations i moteur et sans moteur 
B) de plaisance 

II)artistes
 
12) publiciti extirieure
 
13) installation i caractire commercial ou artisanal sur les march6s
 

14) installation i caractire commercial sur les places. trottoirs et voies publiques autres que les marches
 

15) recettes des etablissements h6teliers
 

Dans les m mes conditions. les Arrondissements peuvent instituer i leur profit des imp6ts et taxes sur les mtmes matiires en de

hors du territoiri des communes.
 

En outre. les Arrondissements peuvent instituer. i leur profit. dans la limite des maxima fixes par la Loi de Finances 

a) Une taxe d'Arrondissement i laquclle est assujetti tout habitant de plus de quatorze ans. non scolarisi. quel que soit son sexe ct 

I" octobre de I'annie d'impositionresidant dans I'Arrondissement au 

b) une taxe sur les colpcrteurs et les marchands ambulants. 

"....k U. . 4r..... . .... . .C.:. /.,. ... ... 

ARTICLE 26. - L'article 4 de la Loi de Finances no 66-038 du 14 septembre 1966. fixant les taux maxima dans la limite desquels 

les Arrondissenents et Communes peuvent instituer a leur profit des taxes et imp6ts sur les maticrcs d6finies par la loi n* 66-022 du 

23 mai 1%6 et les textes modificatifs subsiquents sont modifies comme suit : 

A) COMMUNES ET ARRONDISSEMENTS EN DEHORS DU TERRITOIRE DES COMMUNES 
..... .... ........... 


" .... ''...... ..... ..................................
** • -°. . . . .*.* . ..... "** '''............. 


5) Exploitation des dibits de boissons 
35.000 frs 

maxim um .............................................................................................. 

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


7) Pompes d'hydrocarburts 

33 



- installations fixes sur citernes souterraines 

maxim um ......................................... ............................................ 

- installations mobiles (char romain ou pompe installis sur frif 

maxim um ...................................................................................... 

35.000 Frsipom p 

15.000 Frs/pompe 

......... ........ ............................... ........... .................. ,. . . .. ................. 

9) Embarcations : a) i moteur .maximum * .................................................................. 
b) sans m oteur. m aximum ................................................................ 

7.000 frs 
2.000 frs 

c) de plaisance maxim um ........... I..................................................... .20.000 frs
 

10) G riots : a) avec troupe. maxim um ..................................................................... '. 20.000 frs
 

b) sans troupe. maxim um ..................................................................... 10.000 frs 

II) Publiciti extirieure 

a) par prospectu, distribuis sur la vole publique ou dans les itablissernents publics maximum ... 500 FrsII00 unitis distribuies 

b) par affiches. placards. pznneaux publicitaires 

- sur papier ordinaire non protig6 par un moyen quelconque. maximum ................................ 10.000 frs /m2/an
 

- de toute autre nature (toile. beis. porcelaine. papier protegi. etc...) maximum ........ 500 frs/m2/mois ou 15.000 frs/m2/an
 

c) par enseigne lumineuse. maximum .................................................................. 2.000 Frs/m2/an
 

d) par projection ou annonce dans les salles de spectacles ou itablissements publics, maximum ........... .. 500 frs/jounrie
 
3.000 frs/semaine 

e) par hauts parleurs donnant ,.urla voje publique 

- fixes ....................................................................... 200 frs au maximum/jour/haut parleur 

- mobiles .................................................................... 400 frs au maximum/jourlhaut parleur 

12) Taxe de stationnement et de vente sur les marchis 

o. ...... 

- Vetements. ouvrages de cuir. literie. ameublement. machines i coudre (tailleurs) .................. maximum 200 frs/jour 

- boucheries. poissonneries ... .............................................................. maximum 200 frs/jour 

- animaux sur pieds (par tte) 

Chevaux. bczufs. chameaux .................................................................. maximum 150 frsljour
 
A nes ............................................................. ........................ maximum 100 frs/jour
 
M outon- et chevres ......................................................................... maximum 50 frs/jour
 

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

14) Taxe h~telire .......................................................................... maximum 100 frs/nuitie 

B) Arrondissement uniquement 

2) Taxe d'arrondissement : 700 F au maximum pour l'ensemble des arrondissemesits. 



Patente Fees for Transport Operators in Niger
 
(CFA francs)
 

First Vehicle 


10-ton Truck 


Taxe d~termin~e 


Taxe variable 

(4,000 FCFA/ton)
 

Centime additionel 


Imp~t forfaitaire sur
 
sur les b~ndfices 


Total 


25-ton Capacity Tractor
 

Taxe d~termin~e 


Taxe variable 

(4,000 FCFA/ton)
 

Centime additionel 


Imp6t forfaitaire sur
 
sur les b~n~fices 


Total 


25-ton Capacity Trailer
 

Taxe variable 

(4,000 FCFA/ton)
 

Centime additionel 


Imp6t forfaitaire sur
 
sur les b~n~fices 


Total 


Second Vehicle
 

12 Month 15 Month
 

24,000 30,000
 

40,000 50,000
 

19,200 24,000
 

192,000 240,000
 

275,200 344,000
 

Second Vehicle
 

0 0
 

36,000 45,000
 

10,800 13,500
 

108,000 135,000
 

154,800 193,500
 

Second Trailer
 
88,000 110,000
 

26,400 33,000
 

264,000 330,000
 

378,400 473,000
 

12 Month 


40,000 


40,000 


24,000 


240,000 


344,000 


15 month 


50,000 


50,000 


30,000 


300,000 


430,000 


First Vehicle 


16,000 


35,000 


15,600 


156,000 


223,600 


2G,j0C 


45,000 


19,500 


195,000 


279,500 


First Trailer 

100,000 


30,000 


300,000 


430,000 


125,000 


37,500 


375,000 


537,500 


From: Kulibaba, Nicolas P., Livestock and Meat Transport in the
 
Niger-Nigeria Corridor, February 1991, p. 32.
 



APPENDICE D 

Donn6es Fiscales 

1. Tableaux et Graphiques Synthdtlques 

Arrondissements: Agui, Dakoro, Dogon-Doutchi, Mirrlah, Tchirozdrlne 

Communes: Doutchi. Matankari, 	Mirrlah 

2. Tableaux des Donndes D6tallds 

Revenues des Arrondissements: 	Agul, Dakoro, Dogon-Doutchi, Mirrlah, 
Tchirozdrlne 

Dpenses des Arrondissements: Agui, Dakoro, Dogon-Doutchi, 
Tchirozdrlne 



Tableaux et Graphiques Synth6tiques 

Arrondissements: Agui6, Dakoro, Dogon-Doutchi, Mirrlah, 
Tchlroz6rlne 

Communes: Doutchi, Matankari, Mirrlah 



lgende du regroupement
 

Le tableaux suivants indiquent comment ont 6 regroup6es dans les tableaux syth~tiques 
les diff~rents articles et chapitres des borderaux de recettes et de d6penses. 

Recettes 
Recettes de foncionnement 
*Recettes fiscales 
-- Recouvr6es parl'Eitat 
- Contributions Article 1-3: Contribution fonci~re sur propr.bfties + 
foncire CHAPITRE III: TAXES FONCIERES 
• Patentes & Article 1-4: Contribution des patentes + Article 1-5:
Licences 	 Contribution des licenceg 

Recouvr~es par 'arrondissement
 
Taxe Article 1-i: Taxe municipale ou d'arrondissement
 

d'arrondissement 
. Taxe de voirie Article 11- 1: Taxe de voierie 
...Taxe sur les Article IV- 1: Colponeurs et marchands ambulants + 
marchands Article IV-2: St. et vente sur march6s, places, trottoirs 
... Autres Article 1-2: Taxe de transhumance + Article 1-6 + Article I

7 + Article 11-2: Taxis et embarcations + AArticle 11-7 + 
Article IV-3: Abattage des animaux de boucherie + Article 
IV-4: Spectacles et divertissements + Article IV-5: 

________________Publicit6 ext~rieure _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _•Recettes non-fiscales 
_ _ _ _ _ _ _ _ 

-- Gares routi~res et Article V-4: Recettes gares routi.res + Article V-6: Taxes 
parking de paridng 

Autres 	 Article V-I: Redevances-campement + Article V-2: Frais
 
de gardiennage fourri~re + ArticleV- 3: Produits vente
 
fourr6re + Airticle V-5: Identification des animaux +
 
Article V-7: Produits divers + CHAPITRE VI: CESSION
 
DE SERVICES + CHAPITRE VII: DOMAINE
 
MOBILIER ET IMMOBILIER + CHAPITRE VIII:
 
PATRIMOINE FINANCIER + Article VIII-4: Dommages
 
et int6rdts verss Ala.collectivit6 + Article VM-5: Recettes
 
impr~vues 

*Subventions Article IX-i: Subvention d'&iuilibre + Article IX-2: 
Subvention compensatoire + Article IX-3: Subvention 

]excer, onnc]e 
Recettes d'investissemer__ 
"Taxe &tilit6 Article XXI-5: Txes sp6cifiques d'dilit6 
• Produit alidnation CHAPITRE XX: PRODUITS D'ALIMENTATON- DES 

BIENS DU DOMAINT ET DU PATRIMOINE 
*Subventions Article XXI-3: Subvention pour travaux d'investissement 

+ Article XXI-4: Subvention aux travaux d'Militd 
• Autres Article XXI-I: Fonds de concours + Article XXI-2: Dons 

:::::let legs + Article XXI-6 + Article XXI-7: 

/I 



Dpenses
 
Dpenses de fonctiornement 
-Personnel & achats 
- Achat biens & 
services 
--Ddpenses de 
personnel 

Charges diverses, 
entretien des 
&luipements 

*Transferts & 
subventions 

Transferts aux 
administrations 

Transferts aux 
mdnages 


Contributions 
associations 
•-Contributions 
foires 
• Subventions aux 
entreprises 

= Article 11-3: Mat&iel et fournitures 

= CHAPITRE Ill: PERSONNEL + Article 11-1: 
Indemnitds de session et de vacation+ Article 11-2: 
Indemnitts de dtplacement + Article V-I" Remises et 
primes 
= Article 1-4: rais de transport + Article 11-5: Entretien 
salle du conseil + Article VI-6 + CHAPITRE IV: 
FONCTIONNEMENT + Article V-2: Fetes et receptions 
+ Article V-3: Fonds politiques + Article V-4: Biens de 
chefferie + Article V-5: Etat civil et recensement + Article 
V-6 : Police s6curitd + Article V-7 : Dficit de caisse + 
"-APIIRE VI: ENTRETEN DES EQUPEMENTSECONOMIQUES + CHAPITRE VII: JEUNESSCS, 
SPORTS ET CULTURE 
CHAPITRE VIII: VOIERIE, HYGIENE PUBLIQUE, 
LUTI1E CONTRE L'INCENDIE + Article IX- 1: Entretien 
mobilier + Article IX-2: Entretien bftiments + Article IX
3: Transports + Article IX-6: Mat&iel didactique et 
p&lagogique + Article VIII-7 + Article X-1: Mat6ri l et
 
foumitures + Article X-3: Transports + Article X-5:
 
Entretien des bitiments + Article X-6 + Article X-7
 
Article XI- 1: Contribution aux organismes d'intr
 
commun + Article XI-2: Contribution aux prefectures +
 
Article XI-3: Contributions aux Inst. de la Soc. de
 
D6veloppement + Article XI-7: Fonds regional de
 
d~veloppement
 
Article IX-4: Cantines scolaires + Article LX-5:
 
Alphabtisation +Article X-2: Frais d'hospitalisation +
 
Article X- 4: Assistance publiqu
 
Article X1- 5: Subventions aux associatims
 

Article XI- 6: Contribution aux foires 

Article XI-4: Ieficit des exploitations hcaractre id. ou
 
commercial
 



D6penses d'investissement*Investissement direct 
Infrastructures 

6conomiques 
• Infrastructures 

sociales
 
• Infrastructures 
administratives 
-D-veloppement 
production 

*Operations 
financi&es 

* Fonds de dotation 
des exploitations 
- Fonds regional 
ddveloppement 


CHAPITRE XXI: INFRASTRUCTURES 
ECONOMIQUES 
CHAPITRE XXH: INFRASTRUCTURES SOCIALES 

CHAPITRE XXIII: INFRASTRUCTURES 
ADMINISTRATIVES 
CHAPITRE XXIV: AGRICULTURE + CHAPITRE 
XXV: RESSOURCES ANIMALES + CHAPITRE 
XXVI: FORETS, FAUNE-PECHE 
Article XXVII-I: Placement Aterme + Article XXVII-2: 
Prises de participation + Article XXVII-3: Aquisition de
valeurs de portefeuille 
Article XXVII-4: Fond, de dotation des exploitations A 
car. ind. ou comm. 
Article XXVII-5: Versement au fonds r~gional de 
dvcloppement 

Solde ~___________________ 
Remboursement des TOTAL DE LA SECTION 1 + Article 1: Remboursement 
emprunts des emprunts d'&lilit6 
Avarices de Trdsoerie Article XXXI-4: Avarice de tr6sorerie 



5 Arrondissements & 3 Communes: D6penses 

Tchiroz6rine 

Mirriah 

D-Doutchi 

Dakoro 

Agui 

C.Mimiah 

(CFA par habitant) E5 O6penses d'investissement 

U Transferts &subventions 

El Charges diverses, entretien des 6quipements 
[ D~penses de personnel 

C.Matankari 

0 

C 
I 

500 

DNote: 
Icommunes, 

1000 1500 2000 2500 

Ann~e 1990 pour les 
moyenne 1986-90 pour

les arrondissements 



5 Arrondissements &3 Communos: Recettes 

Tchiroz6rine 

Mirriah 

Dogon-Ooutchi 

Dakoro 

Agui6 

C.Mirriah 

(CFA par habitant) 

IkrRecettes non fiscales 
U] Taxes sur les marchands &autres 

El Imp6ts de capitation 

0 Imp6ts recouvrds par rttat (Patente, CF....) 

C.Matankari 

C.Doutchi 

0 

_ _ _ __I_ 

500 1000 1500 

_ 

2000 

Note: Annde 1990 pour les 
communes, moyenne 1986-90 

pour les arrondissements 



R6partition des d6penses de fonctionnement (hors service de la dette) 

C.Mirmah 

C.Matankari 

C.Dogandoutchi 
ES5 Subventions &transferts 

Tchirozrine S4 Appui aux services centraux 

Mirriah SIS3 Services kicaux 

Dogondoutchi [] S2 Administration gdn~rale 

Dakoro 
Note: pour les 3communes: 1990; 

Agui6 V11111A1986-90 pour les arrondissements: moyenne 

0% 
t

20% 
I

40% 
I

60% 80% 
I

100% 



Operations consolid~es 3 Cofmnes (1990) 
C.Douttchi C.Matankan C.Mirriah Agui6 

5 arrondissements (moyenne 1986-90) 
Dakoro D-Doutchi Mirriah Tchirozenne 

Recettes (Millions CFA) 46,34 26.47 34,65 78.02 112,31 128,97 189.71 33,70 

Recettes do lonctionnement 35.29 25,50 30,52 77.47 112,07 123,06 189,15 31.87 

-Racettes fwcales 27,04 21.86 23,65 73,80 103,53 116,81 179,11 19.90 
-Recouvrwes par rt at 
- Contribution flncibre 

5,34 
0,31 

3.61 
1.79 

5,72 
2,24 

7.56 
0,35 

7.35 
0.06 

7,29 
0,03 

11.20 
0,06 

1,94 
0.00 

-Patents &Licencs 5,03 1,82 3.47 7,21 7.29 7,26 11,14 1.94 
-Recoudes par la conmune 21,69 18.25 17.93 66.24 96,18 109,51 167,91 17,96 
- Taxe orarrondissement 4.14 5.87 1.67 55,60 78,36 98,22 154,42 14,11 
- Taxe devorilo 9,94 8.35 9.55 0,00 0,00 2.46 0.00 0,00 
-Taxe sur les mrchands 5.22 3.73 5.52 7,99 14,76 7.37 11,38 3,08 
- Autres 2,40 0,30 1,20 2.65 3,07 1,47 2,11 0.77 

.Recates non-hscales 8,25 1,14 6.87 3,67 8,54 6,25 10,03 4,21 
-Gares roubset parking 
-AJtJs 

0,40 
7.85 

0,45 
0,69 

2,03 
4.84 

2.41 
1.26 

4,52 
4,02 

3,07 
3,18 

1,74 
8,29 

0,74 
3,47 

* Subventions 0,00 2,50 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.76 

Recettes diesdIssemefnl 11.06 0.97 4.13 0,54 0.23 5,91 0,56 1,83 

"Taxe "M11it 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 
"Produil alidnation 11.06 0.97 4,13 0,54 0,23 5,91 0,41 1,83 
"Sub . ntons 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 
"Autrs 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ddpenses 1990 56.08 33,49 34.41 74,53 108.58 127,63 198,07 35,79 

Ddpenses de onciorreent 
-Personnel & achats 

41.66 
38,48 

23,05 
21,80 

30,77 
29,30 

41.84 
35,11 

56,47 
45,72 

76.34 
63,87 

108,23 
85,79 

30,43 
25.56 

- Ada biNm & services 0.00 0,00 0,00 0,05 0.06 0.92 0,69 0.03 
- Ddpenes dopersonel 
- Charges diveras, entretien dee 6qUipeneM 

19,87 
18,61 

13,14 
8.66 

13,22 
1 ,08 

19,06 
15,99 

22,91 
22.76 

27.16 
35.80 

43,83 
41,27 

9,53 
16,01 

- Transfats & subventions 3.18 1,24 1.47 6.73 10,75 12,46 22,44 4,86 
- Tramners aum adinsratons 2,48 0,66 0,x 5,80 8,59 10.52 15,40 2.48 
- Transfers am mdnags 
- Conarbiom association 

0,20 
0.40 

0,23 
0,20 

0.34 
0.44 

0,20 
0,20 

0,53 
1,17 

0.70 
0.80 

1,71 
4,10 

0,57 
1,51 

- Contributions toires 0.10 0,15 0.41 0,54 0,46 0,44 1,23 0,30 
- Subvenons aux entreprises 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 

Ddpenses cinvestissement 
Investissevtidiue 

14.42 
14.12 

10,44 
10,14 

3,64 
3,39 

32,69 
28,47 

52,11 
45,20 

51.30 
43.40 

57.99 
51,08 

5,37 
4,05 

- Infrasuctures dconomluqes 0,00 0.00 0.00 0,00 3,81 3,04 1.39 0,20 
Infrasmucturs sociales 7,39 5.04 1,49 13,26 17.57 14,65 18.70 0.14 

-infraructures adnrstratves 2,27 2,79 1,50 6.16 9,18 1203 11,63 0,20 
- D voloppemnr production 
"Opdrations Itancibrs 

4.46 
0,00 

2.31 
0.00 

0,39 
0.00 

9.04 
0,50 

14.67 
2.00 

13.68 
1.69 

19,36 
4.99 

3.50 
0,.24 

" Fonda do dotation des expIoitaions 0,00 0,30 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 
" Fonds rWglon di.oppernr 0,30 0,00 0,25 3.72 4,91 6,21 1,92 1,08 

Soide 
Remboursement des omnpunts 0,00 0.00 0,00 5.02 5,95 7,F9 5,57 3,77 
Av.anos do Trdsoredo 0.72 0.00 0.00 0.00 0.03 0,00 0,00 0,00 

Population (1000) 34,28 36,51 16.40 170.70 258,29 300,91 402,34 76.39 



C.Doutchi C.Malankan C.Mirriah Aguid Dakoro D-Doutchi Mirnah TchirozOnne 

Sommes par habitant (CFA) 
Ddpenses de persone4 
Charges dverses, enhtetien des 4qjipements 
Transferts & subventions 

580 
543 

93 

360 
237 

34 

806 
981 
90 

112 
94 
39 

89 
88 
42 

90 
119 

41 

109 
103 

56 

125 
210 

64 
Ddpenses cdlvesfssemnent 
Irr6tsrecouvrs par rtat (Patente, CF....) 
IrnVLs do capitation 

421 
156 
411 

286 
99 

389 

222 
349 
684 

191 
4 

326 

202 
28 

303 

170 
24 

335 

144 
28 

384 

70 
25 

185 
Taxes sur les marchands &aues 222 110 410 62 69 29 34 50 
Recettes non fiscales 241 31 419 21 33 21 25 55 
DUpenses btlales 1636 g17 2098 437 420 424 492 4"9 

Ratios (%) 

D[penses do perwr* /snFonclorrement 48 57 43 46 41 36 41 31 
Transferts aux adffisafions/ Fonctormemer 
Ddpensescirwes emeW/ Tota 
Infrastructures 6conomiques / Investssement 
Infrastuctures soclales / lrwestissemenl 
Infrasivctures adrnisatives / Investissrne 
D~veloppement production I Investissement 

6 
26 
0 

51 
16 
31 

3 
31 
0 

48 
27 
22 

1 
11 
0 

41 
41 
11 

14 
44 
0 

41 
19 
28 

15 
48 
7 

34 
18 
28 

14 
40 
6 

29 
23 
27 

14 
29 
2 

32 
20 
33 

8 
15 
4 
3 
4 

65 

Inpxts do capitation / Recattes lotales 
Imp6ts do capitationl/ Rcetles fonclomemen 
Imp6ts do capitation / Recettes onctionnemen 

30 
40 
40 

54 
56 
62 

32 
37 
37 

71 
72 
72 

70 
70 
70 

78 
82 
82 

01 
82 
82 

42 
44 
59 



Agui6: Recettes de fonctionnement 
CFA par habitant 
500 

450 

400 

350 m Recettes non fiscales 

300 --

250 -

200 
E 
* 

Taxes sur les marchands & 
autres 

Imp6ts de capitation 
Imp6ts recouvr6s par rttat 

150 (Patente, CF,...) 

100 

50 

1986 1987 1988 1989 



Dakoro: Recettes de fonctionnement 
CFA par habitant 
500 

450-

401 -__ 

350 U Recettes non fiscales 

300 -U Taxes sur les marchands & 
autres 

250I] Imp6ts de capitation 
200 - Imp6ts recouvrfs par rltat 

150-| (Patente, CF....) 

100 i

50 18 

1986 1987 1988 1989 1990 



Dogon-Doutchi: Recettes de fonctionnement 
CFA par habitant 
500 

450 

400 

350 U Recettes non fiscales 

300 -- Taxes sur les marchands & 
autres 

250 -] Imp6ts de capitation 

200 -i-
 Imp6ts recouvrds par rgtat 
150 (Patente, CF....) 

10050 -- N.D. 

0 4 1 .. _L W"mw

1986 1987 1988 1989 1990
 



__ __ __ __ 

Mirriah: Recettes de fonctionnement 
CFA par habitant 
50 

450 

400 -
_ _ 

350-1 Recettes non fiscales
__ _7 

300 -- Taxes sur les marchands & 
autres 

250 El Imp6ts de capitation 

200 -- Implts recouvr6s par I'tat 

150 (Patente, CF,...) 

100 
oj 
50 

1986 1987 1988 1989 1990 

V.
 



Tchirozddne: Recettes de fonctionnement 
CFA par habitant 

450 

400 

350 -U Recettes non riscales 

300 U Taxes sur les marchands & 
autres 

250 El Imp6ts de capitation 

200 * Imp~ts recouvr6s par rttat 

150 (Patente, CF,...) 

100 

50 N.D. 

0 
1986 1987 1988 1989 1990 



Dogon-Doutchi: Ddpenses 

CFA par habitant 
600 

500 

400 
M Transferts &subventions 

300 
0 Charges diverses, entretien 

des 6quipements 
[ D~penses de personnel 
•- D6penses d'investissement 

200 

100 

N.D. 

0 
1986 1987 1988 1989 1990 



Dakoro: D6penses 

CFA par habitant 
600 

500 

400 

N Transferts & subventions 

I Charges diverses, entretien 

300 des 6quipements 

[ D~penses de personnel 

200 Ddpenses dinvestissement 
200 

0 
1f36 1987 1988 1989 1990 



Agui6: Dpenses 

CFA par habitant 
600 

500 

400 

M Transferts &subventions 

* Charges diverses, entretien 
300 des 6quipements 

[ D6penses de personnel 

2 Ddpenses d'investissement 
200 

100 

0 
1986 1987 1988 1989 1990 



Mirriah: Dpenses 

CFA par habitant 
600 

500 

400 

* Transferts &subventions 

n Charges diverses, entretien 

300 des 6quipements 

D6penses de personnel 

200 - D6penses d'investissement 

100 

I N.D. 

0 
1986 1987 1988 1989 1990 



Tchirozine: D6penses 

CFA par habitant 
600 

50 

400 

* Transferts &subventions 

* Charges diverses, entretien 

300 des 6quipements 

[ D6penses de personnel 

# Ddpenses d'investissement 

200 

100 
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CFA par habiant 
400 

Recettes des imp6ts de capitation 

350 

300 

250 

200 

150 

A 

'w Dakoro 

o Agui6 

- Dogon-Doutchi 

. Mirriah 

* Tchiroz6rine 

100 

1986 1987 1988 1989 1990 



Operations consolid~es des trois Communes en 1990 

Recettes (Millions CFA) 
Doutchi Matankari 

46,34 26,47 
Mirriah Moyenne 
34,65 35,82 

Recettes de fonctionnement 35,29 25,50 30,52 30,44 

• Recettes fiscales 27,04 21,86 23,65 24,18 
Recouvr~es par I'ttat 5,34 3,61 5,72 4,89 

~.-Contribution fonci(re 0,31 1,79 2,24 1,45 
•.-Patentes & Licences 
o*Recouvr~es par la commune 

5,03 
21,69 

1,82 
18,25 

3,47 
17,93 

3,44 
19,29 

-•Taxe dcarrondissement 4,14 5,87 1,67 3,89 
•-Taxe de voirie 9,94 8,35 9,55 9,28 
-- Taxe sur les marchands 5,22 3,73 5,52 4,82 
-..Autres 2,40 0,30 1,20 1,30 

*Recettes non-fiscales 8,25 1,14 6,87 5,42 
Gares routi~res et parking 0,40 0,45 2,03 0,96 

• Autres 7,85 0,69 4,84 4,46 

• Subventions 0,00 2,50 0,00 0,83 

Recettes d'investissement 11,06 0,97 4,13 5,38 

"Taxe 6dilit6 0,00 0,00 0,00 0,00 
"Produit alination 11,06 0,97 4,13 5,38 
"Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 
"Autres 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dpenses 1990 56,08 33,49 34,41 41,33 

Ddpenses de fonctionnement 41,66 23,05 30,77 31,83 
-Personnel &achats 

Achat biens & services 
38,48 

0,00 
21,80 

0,00 
29,30 

0,00 
29,86 

0,00 
Ddpenses de personnel 19,87 13,14 13,22 15,41 
Charges diverses, entretien des 6quipements 18,61 8,66 16,08 14,45 

- Transferts & subventions 3,18 1,24 1,47 1,96 
Transferts aux administrations 2,48 0,66 0,28 1,14 
Transferts aux m nages 0,20 0,23 0,34 0,26 
Contributions associations 0,40 0,20 0,44 0,35 
Contributions foires 0,10 0,15 0,41 0,22 
Subventions aux entreprises 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ddpenses d'investissernent, 14,42 10,44 3,64 9,50 
• Investissement direct 14,12 10,14 3,39 9,22 

Infrastructures 6conomiques 0,00 0,00 0,00 0,00 
Infrastructures sociales 7,39 5,04 1,49 4,64 
Infrastructures administratives 2,27 2,79 1,50 2,19 
Ddveloppement production 4,46 2,31 0,39 2,39 

• Opdraiions financi~res 0,00 0,00 0,00 0,00 
"Fonds de dotation des exp'oitations 0,00 0,30 0,00 0,10 
"Fonds rLgional ddveloppenient 0,30 0,00 0,25 0,18 

Solde 
Remboursement des emprunts 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avances de Tr6sorerie 0,72 0,00 0,00 0,24 

Population (1000) 34,28 36,51 16,40 29,06 



Doutchi Matankari Mirriah Moyenne 

Sommes par habitant (CFA) 
Ddpenses de personnel 
Charges diverses, entretien des 6quipernents 
Transferts & subventions 
D~penses dinvestissement 
Imp6ts recouvrds par rttat (Patente, CF ....) 
Imp6ts de capitation 
Taxes sur les marchands &autres 
Recettes non fiscales 
D6penses totales 

Ratios (%) 

Dpenses de personnel / Fonctionnement 
Transferts aux administrations/ Fonctionnement 
Dpenses dinvestissement / Total 
Infrastructures 6conomiques / Investissement 
Infrastructures sociales I Investissemant 
Infrastructures administratives / Investissement 
D~veloppement production / Investissement 

Imp6ts de capitation / Recettes totales 

580 

543 


93 

421 

156 

411 

222 

241 


1636 


48 

6 


26 

0 


51 

16 

31 


30 


360 806 582
 
237 981 587
 

34 90 72
 
286 222 309
 
99 349 201
 

389 684 495
 
110 410 247
 

31 419 230
 
917 2098 1550
 

b7 43 49
 
3 1 3
 

31 j1 22
 
0 0 0
 

48 41 47
 
27 41 28
 
22 11 21
 

54 32 39
 



ARRONDISSEMENT: AGUIE 

Recettes (Millions CFA) 

Recettes de fonctionnement 

* Recettes fiscales 
••Recouvrees par I'ttat 


Contributions fonci~re 

Patentes & Ucences 


Recouvr~es par I'arrondissement 

Taxe d'arrondissement 

Taxe de voirie 


. Taxe sur les marchands 

-- Autres 


• Recetles non-fiscales 
Gares routibres et parking 

Autres 


* Subventions 

Recettes d'investissement 

"Taxe 6difit6 
"Produit ali6nation 
"Subventions 
"Autres 

D penses 

Dpenses de fonctionnement 
*Personnel & achats 

Achat biens & services 
Ddpenses de personnel 
Charges diverses, entrefien des 6quipements 

- Transferts & subventions 
Transferts aux administrations 
Transferts aux manages 

Contributions associations 

Contributions foires 

Subventions aux entreprises 


D penses d'investissement 
* Investissement direct 

Infrastructures 6conomiques 
Infrastructures sociales 
Infrastructures administratives 
D6veloppement production 

"Op rations financibres 
* Fonds de dotation des exploitations 
"Fonds regional ddveloppement 

Solde 
Remboursement des emprunts 
Avances de Trsorerie 

Population (1000) 

1986 

61,56 

60,82 

58,20 
6,15 
0,14 
6,01 

52,06 
44,51 

0,06 
5,75 
1,80 

2,62 
2,28 
0,33 

0,00 

0,74 

0,00 
0,74 
0,00 
0,00 

57,77 

32,03 
22,03 

0,08 
14,24 

7,71 
10,00 
9,85 
0,15 
0,00 
0,00 
0,00 

25,74 
25,74 

0,00 
9,54 

11,39 
4,81 
0,00 
0,00 
0,00 

5,23 
0,00 

163,21 

1987 

84,62 

83,81 

80,37 
11,48 
0,75 

10,73 
68,89 
57,73 

0,00 
8,71 
2,44 

3,44 
2,38 
1,06 

0,00 

0,82 

0,00 
0,82 
0,00 
0,00 

77,61 

45,62 
38,03 

0,04 
19,01 
18,98 
7,58 
6,56 
0,04 
0,29 
0,70 
0,00 

32,00 
27,15 

0,00 
8,39 
6,18 

12,57 
2,00 
0,00 
2,85 

5,27 
0,00 

168,11 

1988 

77,29 

77.29 

73,67 
6,16 
0,31 
5,85 

67,52 
59,36 

0,00 
6,25 
1,91 

3,62 
1,99 
1,63 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

79,72 

42,04 
36,20 

0,04 
20,81 
15,34 

5,85 
4,86 
0,00 
0,29 
0,70 
0,00 

37,68 
31,72 

0,00 
18,20 
3,84 
9,68 
0,00 
0,00 
5,95 

5,27 
0,00 

173,15 

1989 1990 Moyenne 

88,59 N.D. 78,02 

87,98 77,47 

82,96 73,80 
6,46 7,56 
0,21 0,35 
6,25 7,21 

76,50 66,24 
60,79 55,60 

0,00 0,00 
11,26 7,99 
4,45 2,65 

5,01 3,67 
2,99 2,41 
2,03 1,26 

0,00 0,00 

0,62 0,54 

0,00 0,00 
0,62 0,54 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

83,01 N.D. 74,53 

47,67 41,84 
44,18 35,11 

0,05 0,05 
22,19 19,06 
21,94 15,99 

3,49 6,73 
1,92 
0,59 

5,80 
0,20 

0,22 0,20 
0,77 0,54 
3,00 0,00 

35,34 32,69 
29,25 28,47 

0,00 0,00 
16,90 13,26 
3,25 6,16 
9,10 9,04 
0,00 0,50 
0,00 0,00 
6,09 3,72 

4,30 5,02 
0,00 0,00 

178,34 170,70 



ARRONDISSEMENT: AGUIE 

Sommes par habitant (CFA) 
D~penses de personnel 
Charges diverses, entretien des 6quipements 
Transferts & subventions 
D~penses dinvestissement 
Imp6ts recouvr&s par I'ttat (Patente, CF,...) 
Imp6ts de capitation 
Taxes sur les marchands & autres 
Recettes non fiscales 
Dpenses totales 

Ratios (%) 

D6penses de personnel I Fonctionnement 
Transferts aux administrations/ Fonctionnement 
D~penses d'investissement / Total 
Infrastructures 6conomiques I Investissement 
Infrastructures sociales / Investissement 
Infrastructures administratives / Investissement 
Dvelopoement production / Investissement 

Imp6ts dp capitation I Recettes totales 

1986 

87 
47 
61 

158 
3G 

273 
46 
16 

354 

44 
31 
45 

0 
37 
44 
19 

72 

1987 

113 
113 
45 

190 
68 

343 
66 
20 

462 

42 
14 
41 
0 

26 
19 
39 

68 

1988 

120 
89 
34 

218 
36 

343 
47 
21 

460 

50 
12 
47 

0 
48 
10 
26 

77 

1989 

124 
123 

20 
198 

36 
341 

88 
28 

465 

47 
4 

43 
0 

48 
9 

26 

69 

Moyenne 

111 
93 
40 

191 
44 

325 
62 
21 

435 

46 
15 
44 
0 

40 
21 
27 

71 



ARRONDISSEMENT: DAKORO 	 1986 1987 1988 1989 1990 Moyenne 

Recettes (Millions CFA) 

Recettesdefonctionnement 

* Recettes fiscales 

Recouvrdes par I'ttat 


...Contributions fonciere 

Patentes & Licences 


Recouvrees par I'arrondissement 

Taxe d'arrondissement 

Taxe de voirie 


-.	 Taxe sur les marchands 

Autres 


. Recettes non-fiscales 

Gares routi~res et parking 

Autres 


* Subventions 

Recettes d'investissement 

. Taxe 6diit4 
"Produit ali~nation 
"Subventions 
"Autres 

D penses 

Depenses de fonctionnement 
-Personnel & achats 

Achat biens & services 
Dpenses de personnel 
Charges diverses, entretien des 6quipements 

* Transferts & subventions 
Transferts aux administrations 
Transferts aux m~nages 
Contributions associations 
Contributions foires 
Subventions aux entreprises 

DLpenses d'investissement 
* Investissement direct 

Infrastructures 6conomiques 
Infrastructures sociales 
Infrastructures administratives 
D~veloppement production 

* Operations financibres 
"Fonds de dotation des exploitations 
"Fonds rLgional ddveloppement 

Solde 
Remboursement des emprunts 
Avances de Trdsorerie 

Population (1000) 

106,29 

106,18 

100,65 
7,76 
0,00 
7,76 

92.89 
74,51 

0,00 
16,71 

1,67 

5,52 
4,66 
0,87 

0,00 

0,11 

0,00 
0,11 
0,00 
0,00 

129,37 

57,56 
40,26 

0,0,3 
18,48 
21,71 
17,30 
11,60 
0,70 
5,00 
0,00 
0,00 

71,81 
71,81 

1,50 
45,12 

0,00 
25,18 

0,00 
0,00 
0,00 

3,63 
0,00 

244,22 

98,13 

97,73 

92,45 
8,00 
0,05 
7,95 

84,45 
70,59 

0,00 
12,15 

1,70 

5,28 
3,09 
2,20 

0,00 

0,40 

0,00 
0,40 
0,00 
0,00 

73,78 

42,17 
31,26 

0,08 
7,50 

23,68 
10,92 

9,63 
0,29 
0,30 
0,70 
0,00 

31,61 
31,61 

0,00 
8,29 
5,85 

17,46 
0,00 
0,00 
0,00 

10,08 
0,00 

251,06 

114,16 

114,12 

104,33 
8,70 
0,00 
8,70 

95,63 
76,70 

0,00 
15,57 
3,36 

9,73 
4,51 
5,27 

0,00 

0,05 

0,00 
0,05 
0,00 
0,00 

120,82 

68,01 
63,59 

0,05 
39,68 
23,86 

4,42 
3,27 
0,29 
0,25 
0,60 
0,00 

52,81 
41,69 

0,00 
15,57 
17,47 
8,65 
3,00 
0,00 
8,12 

7,43 
0,05 

258,09 

115,71 127,23 112,31 

115,37 126,97 112,07 

105,18 115,06 103,53 
6,56 5,74 7,35 
0,21 0,05 0,06 
6,35 5,69 7,29 

98,62 109,32 96,18 
80,87 89,13 78,36 

0,00 0,00 0,00 
13,77 15,58 14,76 
3,99 4,61 3,07 

10,7' 11,92 8,54 
5,15 5,21 4,52 
5,03 6,71 4,02 

0,00 0,00 0,00 

0,35 0,26 0,23 

0.00 0,00 0,00 
0,35 0,26 0,23 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

100,34 118,59 108,58 

45,52 69,09 56,47 
4i ,43 52,08 45,72 

0,08 0,02 0,06 
22,54 26,34 22,91 
18,82 25,72 22,76 
4,09 17,01 10,75 
2,75 15,72 8,59 
0,65 0,69 0,53 
0,19 0,10 1,17 
0,50 0,50 0,46 
0,00 0,00 0,00 

54,82 49,50 52,11 
46,50 34,39 45,20 

0,00 17,54 3,81 
17,36 1,49 17,57 
15,17 7,29 9,16 
13,97 8,06 14,67 
0,00 7,00 2,00 
0,00 0,00 0,00 
8,32 8,11 4,91 

6,45 2,17 5,95 
0,00 0,08 0,03 

265,32 272,75 258,29 



ARRONDISSEMENT: DAKORO 1986 1987 1988 1989 1990 Moyenne
 

Sommes par habitant (CFA) 
D~penses de personnel 
Charges diverses, entretien des Oquipements 
Transferts & subventions 
Ddpenses drinvestissement 
Imp6ts recouvr6s par rttat (Patente, CF....) 
Imp6ts de capitation 
Taxes sur les marchands &autres 
Recettes non fiscales 
Ddpenses totales 

Ratios (%) 

D~penses de personnel / Fonctionnement 
Transferts aux administrations/ Fonctionnement 
Dbpenses d'investissement / Total 
Infrastructures 6conorniques / Investissement 
Infrastructures sociales / Investissement 
Infrastructures administratives / Investissement 
Dveloppement production / Investissement 

Imp6ts de capitation / Recettes totales 

76 

89 

71 


294 

32 


305 

75 

23 


530 


32 

20 

56 


2 

63 


0 

35 


70 


30 

94 

43 


126 

32 


281 

55 

21 


294 


18 

23 

43 

0 


26 

19 

55 


72 


154 

92 

17 


205 

34 


297 

73 

38 


468 


58 

5 


44 

0 


29 

33 

16 


67 


85 97 88
 
71 94 88
 
15 62 42
 

207 181 203
 
25 21 29
 

305 327 303
 
67 74 69
 
38 44 33
 

378 435 421
 

50 38 39
 
6 23 15
 

55 42 48
 
0 35 8
 

32 3 31
 
28 15 19
 
25 16 30
 

70 70 70
 



ARRONDISSEMENT: DOGON-DOUTCHI 1986 1987 1988 1989 1990 Moyenne 

Recettes (Millions CFA) 

Recettes de fortionnement 

•Recettes fiscales 
Recouvrees par I'1:tat 

Contributions fonci&re 

Patentes & Licences 


Recouvr6es par I'arrondissement 

Taxe d'arrondissement 

Taxe de voirie 

Taxe sur les marchands 


-	 Autres 

• Recettes non-fiscaleb 
Gares routi~res et parking 
Autres 

• Subventions 

Recettes d'investissement 

"Taxe 6ilit 
* Produit aliination 
"Subventions 
"Autres 

D penses 

DLpenses de fonctionnement 
* Personnel & achas 

Achat biens & services 
** D~penses de personnel 

Charges diverses, entretien des 6quipements 
*Transferts 	& subventions 

Transferts aux administrations 
Transferts aux m~nages 
Contributions associations 
Contributions foires 
Subventions aux entreprises 

D~penses d'investissement 
* Investissement direct 

Infrastructures 6conorniques 
Infrastructures sociales 
Infrastructures administratives 
Dveloppement production 

"Op rations financibres 
"Fonds de dotation des exploitations 
- Fonds regional d~vekoppement 

Solde 
Remboursement des emprunts 
Avaices de Trdsorerie 

Population (1000) 

149,11 

131,56 


124,44 
12,94 

0,00 
12,94 
111,50 

104,06 

0,00 
5,94 
1,51 

7,12 
3,61 
3,50 

0,00 

17,55 

0,00 
17,55 
0,0u 
0,00 

132,40 

91,25 
74,16 

0,60 
25,79 
47,77 
17,08 
15,51 

1,04 
0,53 
0,00 
0,00 

41,16 
41,16 

0,00 
22,25 

6,00 
12,91 

0,00 
0,00 
0,00 

18,69 
0,00 

292,45 303,27 


151,68 

145,57 

135,84 
7,41 
0,12 
7,29 


128,43 
105,71 

9,83 
10,54 

2,35 

9,73 
5,71 
4,01 

0,00 

6,11 

0,00 
6,11 
0,00 
0,00 

145,71 

83,76 
71,33 

0,49 
32,05 
38,79 
12,43 
9,53 
0,51 
2,39 
3,01 
0,00 

61.95 
51,48 

9,62 
18,67 
8,16 

15,02 
C,00 
0,00 

10,47 

8,41 
0,00 

314,49 

104.71 110,39 128,97 

104,71 110,39 123,06 

102,34 104,61 116,81 
4,70 4,12 7,29 
0,00 0,00 0,03 
4,70 4,12 7,26 

97,64 100,48 109,51 
90,36 92,75 98,22 

0,00 0,00 2,46 
6,21 6,79 7,37 
1,08 0,94 1,47 

2,37 5,79 6,25 
1,36 1,60 3,07 
1,01 4,19 3,18 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 5,91 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 5,91 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

92,92 139,49 127,63 

58,31 72,04 76,34 
49,01 60,99 63,87 

0,00 2,58 0,92 
23,75 27,03 27,16 
25,26 31,37 35,CO 

9,30 11,04 12,46 
8,01 9,03 10,52 
0,30 0,96 0,70 
0,00 0,30 0,80 
1,00 0,75 0,44 
0,00 0,00 0,00 

34,62 67,46 51,30 
25,79 55,18 43,40 

0,26 2,28 3,04 
7,41 10,24 14,65 
3,40 30,57 12,03 

14,72 12,08 13,68 
3,75 3,00 1,69 
0,00 0,00 0,00 
5,08 9,28 6,21 

0,92 3,53 7,89 
0,00 0,00 0,00 

326,13 268,19 300,91 



ARRONDISSEMENT: DOGON-DOUTCHI 1986 1987 1988 1989 1990 Moyenne 

Somrnmes par habitant (CFA) 
Ddpenses de personnel 
Charges diverses, entretien des :quipements 
Transferts &subventions 
D~penses d'investissement 
Imp6ts recouvrLs par rttat (Patente, CF ....) 
Imp6ts de capitation 
Taxes sur les marchands & autres 
Recettes non fiscales 
D[penses totales 

Ratios (%) 

D~penses de personnel / Fonctionnement 
Transferts aux administrations/ Fonctionnement 
Ddpenses dinvestissement I Total 
Infrastructures 6conomiques / Investissement 
Infrastructures sociales / Investissement 
infrastructures administratives / Investissement 
Ddveloppement production / Investissemen' 

Imp6ts de capitation I Recettes totales 

88 
163 

58 
141 

44 
356 

25 
24 

453 

28 
17 
31 

0 
54 
15 
31 

70 

0 102 
0 123 
0 40 

197 
24 

367 
41 
31 

463 

38 
11 
43 
16 
30 
13 
24 

76 

73 101 73 
77 117 96 
29 41 34 

106 252 174 
14 15 24 

277 346 337 
22 29 29 
7 22 21 

285 520 430 

41 38 36 
14 13 14 
37 48 40 
1 3 5 

21 15 j0 
10 45 21 
43 18 29 

86 84 79 



ARRONDISSEMENT: MIRRIAH 1986 1987 1988 1989 1990 Moyenne 

Recettes (Millions CFA) 172,55 186,39 187,18 189,09 213,33 189,71 

Recettesde forcionnement 171,81 184,55 186,94 189,09 213,33 189,15 

* Recettes fiscales 
*-Recouvres par I'Etat 

Contril.jtions fonci~re 
Patentes & Licences 

Recouvrdes par l'arrondissement 

167,51 
10,05 
0,19 
9,86 

157,45 

178,56 
11,17 
0,00 

11,17 
167,39 

179,19 
14.04 
0,12 

13,92 
165,15 

177,36 
10,98 

0,00 
10,98 

166,38 

192,95 
9,78 
0,00 
9,78 

183,17 

179,11 
11,20 
0,06 

11,14 
167,91 

Taxe d'arrondissernent 
Taxe de voirie 

143,63 
0,00 

150,45 
0,00 

152,80 
0,00 

152,86 
0,00 

172,33 
0,00 

154,42 
0,00 

Taxe sur les marchands 13,15 13,74 9,82 11,59 8,60 11,38 
Autres 0,67 3,21 2,53 1,93 2,23 2,11 

o Recettes non-fiscales 
Gares routi~res et parking 
Autres 

4,30 
1,81 
2,50 

5,99 
2,05 
3,95 

7,75 
1,63 
6,12 

11,74 
1,81 
9,92 

20,38 
1,42 

18,96 

10,03 
1,74 
8,29 

* Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Recettes d'investissement 0,74 1,84 0,23 0,00 0,00 0,56 

"Taxe 6dilite 
"Produit ali6nation 
"Subventions 
• Autres 

0,74 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
1,84 
0,00 
0,00 

0,00 
0,23 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,15 
0,41 
0,00 
0,00 

D penses 302,57 168,81 157,65 163,24 41,10 198,07 

D~penses de fcactionnement 
-Personnel & achats 

Achat biens & services 
D penses de personnel 

120,29 
87,14 

0,00 
43,52 

117,05 
91,76 

0,00 
43,12 

102,22 
85,24 

2,46 
45,36 

93,37 
79,03 

0,30 
43,34 

37,46 
35,99 

0,00 
13,22 

108,23 
85,79 

0,69 
43,83 

Charges diverses, entretien des 6quipements 
- Transferts & subventions 

Transferts aux administrations 
Transferts aux mdnages 

43,63 
33,14 
22,54 

2,99 

48,64 
25,29 
15,88 

1,33 

37,42 
16,98 
11,76 

1,83 

35,38 
14,33 
11,43 
0,67 

22,77 
1,47 
0,28 
0,34 

41,27 
22,44 
15,40 

1,71 
Contributions associations 
Contributions foires 
Subventions aux entreprises 

7,61 
0,00 
0,00 

6,38 
1,70 
0,00 

1,60 
1,79 
0,00 

0,82 
1,42 
0,00 

0,44 
0,41 
0,00 

4,10 
1,23 
0,00 

D6penses d'investissement 
* Investissement direct 

Infrastructures 6conomiques 
Infrastructures sociales 
Infrrstructures administratives 
Ddveloppement production 

"Operations financi6res 
"Fonds de dotation des exploitations 
"Fonds rLgional ddveloppemen' 

54,90 
54,90 

0,00 
18,77 
16,40 
19,73 

0,00 
0,00 
0,00 

51,76 
46,26 

1,73 
17,46 
0.00 

27,07 
6,50 
0,00 
0,00 

55,43 
48,21 

1,99 
22,61 

0,00 
23,60 

7,23 
0,00 
0,00 

69,87 
54,98 

1,83 
15,97 
30,13 

7,05 
7,23 
0,00 
7,67 

3,64 
3,39 
0,00 
1,49 
1,50 
0,39 
0,00 
0,00 
0,25 

57,99 
51,08 

1,39 
18,70 
11,63 
19,36 
4,99 
0,00 
1,92 

Solde 
Remboursement des emprunts 1,30 6,16 6,16 8,66 0,00 5,57 
Avances de Tr~sorerie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Population (1000) 371P41 386,27 401,72 417,79 434,50 402,34 

lt
~ 



ARRONDISSEMENT: MIRRIAH 

Sommes par habitant (CFA) 
Ddpenses de personnel 
Charges diverses, entretien des 6quipements 
Transferts & subventions 
D~penses d'investissement 
Imp6ts recouvrds par ritat (Patente, CF ....) 
Imp6ts de capitation 
Taxes sur les marchands & autres 
Recettes non fiscales 
Ddpenses totales 

Ratios (%) 

Ddpenses de personnel / Fonctionnement 
Transferts aux administrations/ Fonctionnement 
D~penses d'investissement / Total 
Infrastructures conomiques / Investissement 
Infrastructures sociales / Investissement 
Infrastructures administratives / Investissement 
D~veloppement production / Invectissement 

Imp6ts de capitation / Recettes totales 

1906 

117 
117 
89 

148 
27 

387 
37 
12 

815 

36 
19 
18 
0 

34 
30 
36 

83 

1987 

112 
126 

65 
134 

29 
389 

44 
18 

437 

37 
14 
31 

3 
34 
0 

52 

81 

1988 

113 
93 
42 

138 
35 

380 
31 
19 

392 

44 
12 
35 

4 
41 

0 
43 

82 

1989 

104 
85 
34 

167 
26 

366 
32 
28 

391 

46 
12 
43 

3 
23 
43 
10 

81 

1990 Moyenne 

111 
105 

58 
147 
29 

381 
36 
19 

509 

35 40 
1 11 
9 27 
0 2 

41 35 
41 23 
11 30 

81 81 



ARRONDISSEMENT: TCHIROZERINE 1986 1987 1988 1989 1990 Moyenne 

Recettes (Millions CFA) 

Recettes de fonctionnement 

Recettes fiscales 
Recouvr~es par I'ttat 
Contributions fonci~re 

•-Patentes &Licences 
Recouvr(es par I'arrondissement 

• •Taxe d'arrondissement 
Taxe de voirie 

Taxe sur les marchands 

Autres 


* Recettes non-fiscales 
Gares routi~res e parking 
Autres 

* Subventions 

Recettes d'investissement 

"Taxe 6diit6 
"Produit alination 
"Subventions 
"Autres 

DEpenses 

D~penses de fonctionnement 
-Personnel & achats 

Achat biens & services 
Dpenses de personnel 
Charges diverses, entretien des Ouipements 

* Transferts & subventions 
Transferts aux administrations 
Transferts aux menages 
Contributions associations 
Contributions foires 
Subventions aux entreprises 

D~penses drinvestissement 
• Investissement direct 

Infrastructures 6conomiques 
Infrastructures sociales 
Infrastructures administratives 
D~veloppement production 

"Op rations financibres 
"Fonds de dotation des exploitations 
"Fonds rLgional d~veloppement 

Solde 
Remboursement des emprunts 
Avances de Tr~sorerie 

Population (1000) 

29,41 

27,29 

19,04 
2,29 
0,00 
2,29 

16,75 
14,16 

0,00 
1,99 
0,60 

1,25 
0,45 
0,79 

7,00 

2,12 

0,00 
2,12 
0,00 
0,00 

24,31 

19,12 
12,79 

0,00 
5,23 
7,57 
6,32 
5,04 
0,29 
0,99 
0,00 
0,00 

5,19 
5,19 
1,00 
0,00 
0,00 
4,19 
0,00 
0,00 
0,00 

5,80 
0,00 

72,09 

30,20 

27,24 

16,47 
2,18 
0,00 
2,18 

14,29 
11,44 

0,00 
2,28 
0,57 

3.63 
0,49 
3,14 

7,13 

2,96 

0,00 
2,96 
0,00 
0,00 

36,03 

26:20 
20.70 

0,00 
6,66 

14,04 
5,50 
2,31 
0,19 
2,40 
0,60 
0,00 

9,84 
6,04 
0,00 
0,00 
0,00 
6,04 
1,20 
0,00 
2,59 

3,25 
0,00 

74,18 

32,29 

31,65 

20,36 
1,63 
0,00 
1,63 

18,73 
15,21 

0,00 
2,92 
0,60 

4,29 
0,62 
3,67 

7,00 

0,64 

0,00 
0,64 
0,00 
0,00 

32,03 

25,80 
21,36 

0,00 
6,68 

14,68 
4,43 
2,04 
0,30 
1,50 
0,60 
0,00 

6,24 
3,42 
0.00 
0,00 
0,00 
3,42 
0,00 
0,00 
2,81 

0,00 
0,00 

76,33 

42,88 33,70 

41,30 31,87 

23,71 19,90 
1,65 1,94 
0,00 0,00 
1,65 1,94 

22,06 17,96 
15.65 14,11 

0,00 0,00 
5,11 3,08 
1,29 0,77 

7,69 4,21 
1,41 0,74 
6,28 3,47 

9,90 7,76 

1,59 1,83 

0,00 0,00 
1,59 1,83 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

45,24 41,35 35,79 

42,71 38,31 30,43 
38,91 34,04 25,56 

0,06 0,09 0,03 
13,56 15,50 9,53 
25,29 18,45 16,01 

3,80 4,27 4,86 
1,05 1,96 2,48 
1,25 0,82 0,57 
1,50 1,18 1,51 
0,00 0,30 0,30 
0,00 0,00 0,00 

2,53 3,04 5,37 
2,53 3,04 4,05 
0,00 0,00 0,20 
0,00 0,72 0,14 
0,99 0,00 0,20 
1,54 2,32 3,50 
0,00 0,00 0,24 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00, 1,08 

2,14 7,64 3,77 
0,00 0,00 0,00 

78,54 80,82 76,39 



ARRONDISSEMENT: TCHIROZERINE 1986 1987 1988 1989 1990 Moyenne
 

Sommes par habitant (CFA) 
Dpenses de personnel 
Charges diverses, entretien des 6quipements 
Transferts &subventions 
Ddpenses dinvestissement 
Imp6ts recouvr6s par rttat (Patente, CF,...) 
Imp6ts de capitation 

Taxes sur les marchands & autres 

Recettes non fiscales 

Dbpenses totales 


Ratios (%) 

Dpenses de personnel /Fonctionnemert 
Transferts aux administrations/ Fonctionnement 
DIpenses dinvestissemant / Total 
Infrastructures 6conorniques /Investissement 
Infrastructures sociales / Investissement 
Infrastructures administratives /Investissement 
D6veloppemet production /Investissement 

Imp6ts de capitation I Recettes totales 

72 

105 

88 

72 

32 


196 

36 

17 


337 


27 

26 

21 

19 

0 

0 


81 


48 


90 

189 


74 

133 


29 

154 

39 

49 


486 


25 

9 


27 

0 

0 

0 


61 


38 


88 

192 

58 

82 

21 

199 

46 

56 


420 


26 

8 

19 

0 
0 
0 

55 


47 


173 192 123
 
322 228 207
 

48 53 64
 
32 38 71
 

0 20 21
 
0 194 149
 
0 79 40
 
0 95 44
 

576 512 466
 

32 40 30
 
2 5 10
 
6 7 16
 
0 0 4
 
0 24 5
 

39 0 8
 
61 76 67
 

36 42
 



Tableaux des Donndes D6,ails 

Revenues des Arrondissements: Agul, Dakoro, Dogon-Doutchi, 
Mirrlah, Tchlroz6rine 

Ddpenses des Arrondissements: 	Agul6, Dakoro, Dogon-Doutchi, 
Tchlroz6rine 
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ETAT COMPARATIF DES RECETTES 
ARF"NDISSEMENT: AGUIE 1986 1986 1987 1987 1988 1988 1989 1989 

ETAT DES RECETTES T!TRE I :FONCTIONNEMENT Prises Recouvre Prises Recouvre Prises Recouvre Prises Recouvre 
SECTION I - IMPOTS DIRECTS an charge ments en charge ments en charge ments en charge ments 
CHAPITRE I: QUOTES PARTS ET CENTIMES ADDITIONNELS 
Article I :Taxemuniclpleouodarrndssement 44422500 44511300 57031700 57734630 59542700 59358000 60881800 60792000 
Article 2: Taxe do Iranshumance 
Aricle 3 :Conbibution loncire sur propr.btifes 
Article4:Contnbutiondospatenws 

300 000 
6010840 

56 500 
6010840 

414000 
8500000 

703 500 
10669930 

365 000 
9500000 

252 500 
5849820 

365000 
9600000 

168800 
6247950 

Article 5 •Contribution des licences 208000 64000 320 000 
Article 6: 
Article 7: 
S/TOTAL CHAPITRE I 50733340 50578640 66153700 69172060 69407700 65460320 71 166800 67208750 
CHAPITRE II :TAXES FISCALES 
Article 1 :Taxe do voiede 
Ade 2: Taxis et embarcations 
Article 3 :Cylomoteurs at v6loc es 

1400000 
100000 

878000 
49 500 

1200000 
100000 

1274750 
19300 

2000000 
50000 

663000 
27400 

2500000 
100000 

2120450 
34300 

Aauide4 :Ddbitsde boissons . 
Artde 5 : Ponpes orhydrocarbures 

175000 140000 140000 
60000 

140000 
15000 

140000 
15000 30000 

140000 
60000 65000 

Article 6 : Taxe holeie 
Article 7: 
S/TOTAL CHAPITRE II 1675000 1067500 1 500000 1449050 2205000 720400 280000 2219750 
CHAPITRE III :TAXES FONCIERES 
Article 1 :Revenus nets des immeubles bAis 
Article 2: Valour locative des locaux h usage prof. 
Article 3: Terrains lots insulfisamment mis en valeur 

80000 80 00 

Article 4 : Concessions provisoires 
Article 5 :Concessions d6finitives 
Article 6: 300000 46000 150000 54000 150000 46000 
Article 7: 
S/TOTAL CHAPITRE III 
TOTAL DE LA SECTION 1 

80000 
52488340 

80000 
51 726140 

300000 
67953700 

46000 
70667110 

150000 
71762700 

54000 
66234720 

150 000 
74116800 

46000 
69474500 

SECTION 2 -TAXES INDIRECTES 
CHAPITRE IV : TAXES INDIRECTES 
Article I: Colporteurs et marchands ambulants 1000000 603500 900 000 746 750 900 000 440500 950000 473000 
Article 2: St. et vente sur march6s. places, trottoirs 6000000 5142550 8000000 7961500 12000000 5809075 10000000 10791025 
Article 3 :Abbatagsdesanimauxdeboucherie 900000 717750 800000 868750 900000 1 176510 2350000 2192000 
Aricle 4: Spectacles et dveissaements 70000 14 130 50000 18580 50000 11 395 50000 34340 
Article 5 :Publicit* ext~rleure 108000 50 000 
Article 6: 
Article 7: 
S/ TOTAL CHAPITRE IV 797000 6477930 9750000 9703580 13850000 7437480 13400000 13490365 
TOTAL DE LA SECTION 2 7970000 6477930 9750000 9703580 13850000 7437480 13400000 13490365 
SECTION 3 -TAXES REMUNERATOIRES 
CHAPITRE V : TAXES POUR SERVICES RENDUS 

,tlicle 1: Redevancas-campement
Article 2: Frais d, gandiennage fourrire 70000 49500 70000 50000 100000 94200 
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Artile 3:Produits nleIourrTire 
Article 4 :Recefts gaes roulles 
Article 5: Identification dos animaux 

77950 
3 00000 

125534 
2281 500 

150000 
3000000 

17020 
2378500 

687300 

100000 
2600000 

900000 
1985500 
1390 350 

126500 
3350000 
2 800 0O 

2985000 
1637000 

Article 6: Taxes de parking 
Article 7: Produits divers 
SJTOTALCHAPITREV 3147950 2456534 3220000 3082820 3650000 3375850 

900 000 
7276500 4716200 

CHAPITRE VI :CESSIONS DE SERVICES 
Article I :Administraion g~nbrale 200000 75350 200 000 70 900 150000 120200 170000 79000 
Article 2 :Services de sant6 
Article 3: Agriculture 
Article 4 : Ressources animales. traitement cuir et peaux 

83600 83600 4 647 000 
150000 

284240 2000000 665000 

Article 5 : For(ts, laune, p che 
Article 6: 
Article 7: 
S/ TOTAL CHAPITRE VI 
TOTAL DE LA SEGTION 3 

283600 
3431550 

158950 
2615484 

4997000 
8217000 

355140 
3437960 

2150000 
5800000 

120200 
3496050 

835000 
8111500 

79000 
4795200 

SECTION 4 - REVENUS DU DOMAINE ET DU PATRIMOINE 
CHAPITRE VII: DOMAINE MOBILIER ET IMMOBIUER 
Article 1: Location de matldel 50000 120000 
Article 2 : Location de v Ncules 100000 20oo00 
Article 3: Location d'immeubles 
Artic'e 4 : Retenues pour les logements 
Article 5: Exploitation de carriares 200000 300000 195000 
Article 6: 
Article 7 : 
St TOTAL CHAPITRE VII 0 0 0 0 253000 120000 400000 215000 
CHAPITRE VIII : PATRIMOINE FINANCIER 
Article 1 : Intr6ts sur comples de d6p6ts 
Article 2 : Revenus des perticipations 
Article 3: Revenus des valeurs de porleleuile 
Article 4 :Bd ndices des expl. b caract.idust.et comm. 
Article5 :Exc6dent de caisse 
Article 6: 
Article 7: 
S/ TOTAL CHAPITRE VIII 
TOTAL DE LA SECTION 4 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
250000 

0 
120000 

0 
400CO 

0 
215000 

SECTION 5 - RESSOURCES EXCEPTIONNELLES 
CHAPITRE IX : RESSOURCES DIVERSES 
Article 1 :Subvention d6quilibre 
Article 2 : Subvention compensatire 
Article 3:Subvntion excoeptionnelle 
Article 4: Dommages St mtrdts versds Ala collectivi4 
Article 5: Recettes impr~vues 
Article 6: 
Article 7: 
S/TOTAL CHAPITRE IX 
CHAPITRE X : Pr61bveMENTS SUR FONDS DE RESERVE 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Aticle 1 :Pr616ven ent sur fonds de r6serve 

2 
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S/TOTAL CHAPITRE X 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL DE LA SECTION 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTALRECETTESFONCTIONNEMENT 63889890 60819554 85920700 83808650 91662700 77288250 96028300 87975065 

ETAT DES RECETTES TITRE 2: INVESTISSEMENT 

CHAPITRE XX : PRODUITS D'ALIMENTATION DES BIENS DU DOMAINE ET DU PATRIMOINE 

Article 1: Vents des biens pabtimoniaux 
Article 2 :Vents des terains urbains 738000 738000 1668000 816000 418000 618000 
Article 3: Reaits do d6p6ts 
Article 4: Alinadon des velours do portefeuille et des participation%
Article 5 :Liquidaion des expi. Acarac.industriel ou commercial 
Article 6: 
Article 7 : 
S/TOTAL CHAPITRE XX 738000 738000 1668000 816000 0 0 418000 618000 
CHAPITRE XXI: RECETIES DIVERSES 
Article 1: Fonds do onours 
Article 2 Dons ot legs 
Article 3: Subvention pour travaux crinvesissement 
Article 4: Subvention aux travaux dddit 
Article 5 :Taxes sp~afiques d6ddit6 
Article 6: 
Article 7: 
S/ TOTAL CHAPITRE XXI 0 0 0 0 0 0 0 0 
CHAPITRE XXII : Pr6IveMENTS SUR EMPRUNTS 
Article 1: Emprunts pojr Itavaux d'infrasucture 6oonomique 
Article 2 :Emprunts pour travaux dinfrestructure socale 
Article 3: Emprunts pour Iravaux cr6dlit6 
Article 4 :Emprunts pour havaux d'intrastnuctures administraaves 
Article 5: Emprunts pour d6veloppement do Is production 
Article 6: 
Article 7: 
SI TOTAL CHAPITRE XXII 0 0 0 0 0 0 0 0 
CHAPITRE XXIII: Pr6I6veMENT SUR FONDS DINVESTISSEMENT 
Article :PrM1venentsurfondsdcvrivestissement 22485015 22855019 36817131 5795185 
S/TOTALCHAPITREXXlE 22485015 22855019 36817131 5795185 0 0 0 0 
CHAPITRE XXIV : Pr6veMENT SUR FONDS DEDILITE 
Article I : Pn ent sur londs doidisl 
S/TOTAL CHAPITRE XXIV 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTALRECETTESINVESTISSEMENT 23223015 23593019 38485131 6611185 0 0 418000 618000 
ETAT DES RECETTES COMPTE HORS BUDGET 
SECTION I - FONDS PROPRlFS A LA COLLECTIVITE 
CHAPITRE XXXI: FONDS PROPRES A LA COLLECTIVITE 
Article I :Fonds do r6serve 
Article 2 : Fonds dinvestissment 
Article 3: Fonds d'ii6M 18100 18100 
Article 4 :Avarve do tr6sorerie et remboursemnent correspondant 

3 
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Article 5 :Recites dordre 
Arlicl 6: Produit vonle fourikre 124140 124100 56750 56750 
Article 7: 
S/ TOTAL CHAPITRE XXXI 
TOTAL DE LA SECTION 1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

142240 
142240 

142200 
142 200 

56750 
56750 

56750 
56750 

SECTION 2 - FONDS DE TIERS 
CHAPITRE XXXII :RETENUES D'OFFICE SUR REMUNERATIONS ET VERSEMENTS 
CORRESPONDANTS 
Atles 1:Imp6t o&ulaie 
Ari 2 :Fonds national do retraite 
Article 3: Caisse nationale do sdUrft6 sociale 853 381 853 381 
Article 4 :Caukonnernenl roceveur 
Article 5 : Relnues judiaires 
Article 6: 
Article 7: 
S/TOTAL CHAPITRE XXXII 853381 853381 0 0 
CHAPITRE XXXIII :RETENUES DES DELEGATIONS SOUSCRITES ET VERSEMENTS CORRESPONDANTS 

0 0 0 0 

Aril: D66gaion do solde 
Article 2 :Cr6dit du Niger 
Article 3: Cr6dit agcole 
Article 4 :Cr6dit automobile 
Article 5: 
Article 6: 
Article 7 : 
S/TOTAL CHAPITRE XXXIII 0 0 
CHAPITRE XXXIV :FONDS TRANSITANT PAR LA CAISSE DE LA COLLECTIVITE 

0 0 0 0 0 0 

Article I :Recetles effectubes pour le compte do rEtat 
Article 2: Recottes effgctu6es pour Iocornpte dune autre colectivit4 
Article 3: Sommes porgues pa ereur 
Article 4 : R6ceptioj pr6ts aux habitants 
Article 5 : FlRcup~raon prdt aupr~s des blndfidaies 
Article 6: 
Article 7: 
S/TOTAL CHAPITRE XXXIV 
TOTAL DE LA SECTION 2 

0 
853381 

0 
853381 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

TOTAL DES COMPTES HORS BUDGET 853381 853381 0 0 142240 142200 56750 56750 

4 
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ETAT COMPARATIF DES RECETTES 
ARRONDISSEMENT: DAKORO 1986 1986 1987 1987 1988 1988 1989 1989 1990 1990 

ETAT DES RECETTES TITRE 1 :FONCTIONI Prises Rocouvre Prises Recouvre Prises Recouvre Prises Recouvre Prises Recouvre 
SECTION 1 - IMPOTS DIRECTS en charge 
CHAPITRE I: QUOTES PARTS ET CENTIMES ADDITIONNELS 

ments en charge ments on charge ments en charge ments en charge ments 

Article 1: Taxe municipale ou darrondissement 69727 700 74511 365 81 293800 70591 097 88098 180 76697 186 83218 100 80867242 81 068400 89 133400 
Article 2 Taxe de transhumance 
Article 3: Contribution Ionci6m sur proprubAbes 49000 49000 211 000 211000 940500 45600 
Artile 4 :Contribubon des patentes 
Aricle 5 Contribution des licences 

7708 150 
54000 

7708 150 
54 000 

7627800 
324 000 

7627800 
324 000 

8529000 
169 000 

8529000 
169 900 

6347 100 6347 100 14000000 5692/45 

Article 6: 442 000 
Article 7: 
S/TOTAL CHAPITRE I 77489850 82273515 89294600 78591897 96796180 85396086 89776200 87425342 96450900 94871 745 
CHAPITRE II :TAXES FISCALES 
Article 1: Taxe do voierie 
Artile 2 :Taxis et embarreabons 796000 796000 502000 502000 1012500 1012500 2 180000 1 180000 2500000 1035000 
Article 3 :Cycdomoleurs et vdlocids 2500 2500 31000 31000 19500 19500 30000 30000 150000 
Article 4: Ddbits do boissons 135000 135000 105000 105000 135000 135000 105000 65000 
Article 5 :Pompes dihydrocarbures 70 000 70000 90 000 60000 
Article 6: Taxe hotoliore 
Article 7 : 
S/TOTAL CHAPITRE II 798500 798500 738000 738000 1 137000 1 117000 2345000 1345000 2845000 1 160000 
CHAPITRE III : TAXES FCNCIERES 
Article I : Revenus nets des immeubles b~tis 
Article 2: Valeur locative des locaux 6 usage prof. 
Article 3 Terrains lobs insuffisamment mis en valour 
Article 4 Concessions provisoires 
Article 5 :Concessions ddlinitives 
Article 6 
Article 7: 
S/TOTAL CHAPITREIII 
TOTAL DE LA SECTION I 

0 
78288350 

0 
83072015 

0 
90032600 

0 
79329897 

0 
97933180 

0 
86533086 

0 
92121200 

0 
88770342 

0 
99295900 

0 
96031745 

SECTION 2 - TAXES INDIRECTES 
CHAPITRE IV : TAXES INDIRECTES 
Article 1 :Colparleurs et marchands ambulants 93000 93000 174000 174000 171 500 171 500 249000 249 000 250000 202000 
Article 2: St. et vente sur marchds, places. ott, 
Artile 3 :Abbatage des animaux de bouchede 

16617625 
862250 

16617625 
862250 

11979000 
845400 

11979000 
845400 

15401075 
2214250 

15401075 
2214250 

13518750 
2639000 

13518750 
2639000 

20000000 
3000000 

15373850 
3440500 

Article 4 :Spectacles el divertissements 8000 8000 37995 37995 7665 7665 6000 6000 50000 8500 
Article 5 : PublicitM extdrieure 82500 82500 5000 5000 5000 
Article 6: 5000 5000 
Article 7 : 
S/TOTAL CHAPITRE IV 17580875 17580875 13118895 13118895 17799490 17799490 16417750 16417750 23305000 19024850 
TOTAL DE LA SECTION 2 17580875 17580875 13118895 13118895 17799490 17799490 4,5417750 164,17750 23305000 37847700 
SECTION 3 - TAXES REMUNERATOiRES 
CHAPITRE V :TAXES POUR SERVICES RENDUS 
Article I :Redevances-campement 
Article 2. Frais de ganiennage fourri6re 224755 224755 363314 363314 202197 202197 463950 463950 500000 81200 
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Article 3: Produits vente fourrire 1 203780 1203780 436400 436400 500000 258888 
Artilo 4 :Recettes gaes routihfes 
Article 5 :Identification de animaux 

4655200 
528850 

4655200 
528850 

3087900 
523250 

3087900 
523250 

4510750 
4264300 

4510750 
4264300 

5154700 
4405100 

5154700 
4405100 

6000000 
5000000 

5205200 
6154400 

Article 6 :Taxes de puidng 
Article 7: Produts divers 
S/TOTAL CHAPITRE V 5408805 5408805 5178244 5178244 9413647 9413647 10023750 10023750 12000000 11699688 
CHAPITRE Vi :CESSIONS DE SERVICES 
Article I : Adminlrstration gn6rale 115000 115800 104700 104700 218900 218900 162500 162500 300000 185000 
Article 2 : Services de sant6 
Article 3 :Agriculture 
Article 4: Ressources animales. trailement cuiret peaux 

125000 
26 000 

125000 
26 000 

476000 31800 

Article 5 :For6ts, faune. pche 
Article 6: 
Article 7: 
S/TOTAL CHAPITRE VI 
TOTAL DE LA SECTION 3 

115000 
5523805 

115800 
5524605 

104700 
5282944 

104700 
5282944 

369900 
9783547 

369900 
9783547 

162500 
10186250 

162500 
10186250 

776000 
12776000 

216800 
11916488 

SECTION 4 - REVENUS DU DOMAINE ET DU PATRIMOINE 
CHAPITRE VII: DOMAINE MOBILIER ET IMMOBILIER 
Article I: Location de ma 6rial 
Article 2 :Location do vdhicules 
Article 3: Location dnmeubles 
Article 4: Relenues pour les IogWcn'ents 
Article 5: Expicitation do carnires 
Article 6: 
Article 7 : 
S/TOTAL CHAPITRE VII 
CHAPITRE Vii: PATRIMOINE FINANCIER 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Article I: Inlrts sur compter de d6p6ts 
Article 2 :Revenus des participations 
Article 3 :Revenus des valeurs do porteleuille 
Article 4: BAndfices des expl. h caract.indust.el comm. 
Article 5: Excndent d caisse 
Article 6: 
Article 7: 
StTOTAL CHAPITRE VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL DE LA SECTION 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SECTION 5 -RESSOURCES EXCEPTIONNELLES 
CHAPITRE IX : RESSOURCES DIVERSES 
Article 1: Subvention qudilibre 
Article 2 :Subventon compensaloire 
Article 3: Subvention exceptionnelle 
Article 4: Dommages et in6rdts vers4s Ala collectivitA 
Article 5 : Recetes impr~vues 
Article 6: 
Article 7: 
S/TOTAL CHAPITRE IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CHAPITRE X : Pr61 "eMENTS SUR FONDS DE RESERVE 
Article 1 :Pr 1bvement sur fonds do rdserve 
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S/TOTAL CHAPTRE X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL DE LA SECTION 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTALRECETTESFONCTIONNEMENT 101393030 106177495 108434439 97731736 125516217 114116123 118725200 115374342 135376900 145795933 

ETAT DES RECETrES TITRE 2: INVESTISSEMENT 

CHAPITRE XX : PRODUITS DALIMENTATION DES BIENS DU DOMAINE ET DU P kTRIMOINE 

Article 1: Vente des biens patrimoniaux 
Article 2 Vene des terrains urbains 108 000 108 000 401 590 401 590 

48000 48 000 
345 53G 345 530 260 180 

Article 3: Retraits do d6p6ts 
Article 4 :Alation des valeurs do portefeuille et des participations 
Article 5 :Liquidabon des expl.Acarac.industriel ou commercial 
Article 6: 
Article 7: 
S/TOTAL CHAPITRE XX 108000 108000 401590 401590 48000 48 000 345530 345530 0 260180 
CHAPITRE XXI :RECETTES DIVERSES 
Article 1 :Fonds do concours 
Article 2 :Dois et legs 
Article 3 :Subvention pour ravaux dinvestissement 
Article 4 :Subvention aux bravaux dc6dihtd 
Article 5 :Taxes spdcifiques c6ddit6 
Article 6: 
Article 7 : 
S/TOTAL CHAPITRE XXI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CHAPITRE XXII : Pr6lbveMENTS SUR EMPRUNTS 
Article 1: Emprunts pour travaux dinlrastructur 6conomique 
Article 2 :Emprunts pour travaux dinlrastructun 32 732 238 32 732 238 
Article 3 :Emprunts pour travaux d6dilit6 
Article 4 :Emprunts pour travaux dintrastructures administratives 
Article 5: Emprunts pour d~veloppement de Ia production 
Article 6: 
Article 7: 
StTOTAL CHAPITRE XXII 32 732 238 32 732 238 0 0 0 0 0 0 0 0 
CHAPITRE XXIII : PrdI~veMENT SUR FONDS DINVESTISSEMENT 
Article 1 :Pr I6vementsurfondsd'investissame 34230810 34230810 33914468 33914468 50628034 50628034 
S/TOTAL CHAPITRE XXII 34230810 34230810 33914468 33914468 50628034 50628034 0 0 0 0 
CHAPITRE XXIV : PrdlveMENT SUR FONDS D*EDILITE 
Article 1 :Pr6lbvemenMt sur fonds d' ldit6 
S/TOTAL CHAPITRE XXIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL RECETES INVESTISSEMENT 67071 048 67071 08 34316058 34316058 50676034 50676034 345 .,30 345530 0 260 180 
ETAT DES RECETES COMPTE HORS BUDGET 
SECTION 1 - FONDS PROPRES A LA COLLECTIVITE 
CHAPITRE XXXI :FONDS PROPRES A LA COLLECTIVITE 
Article I :Fonds de r6serve 5749 5749 
Article 2 :Fonds dinvestissement 59877 59877 86235 
Article 3: Fonds d' dhii 100620 
Article 4 :Avance do trsorerie ot remboursement correspondant 
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Article 5 :Recettes dbordre 
Article 6 :Produit vene fourrike 

23874678 23874678 12322679 
266 450 

12322679 
266 450 159 450 159 450 

9900 
248 388 

9900 
248 388 500 000 205 000 

Article 7: 
St TOTAL CHAPITRE XXXI 
TOTAL DE LA SECTION 1 

23 874 679 
23 874 678 

23 874 678 
23 874 678 

12 589 129 
12589129 

12 589 129 
12589129 

225 076 
225076 

225 076 
225076 

258 288 
258 288 

258 288 
258288 

686 855 
686855 

205 000 
205000 

SECTION 2 -FONDS DE TIERS 
CHAPIiRE XXXII: RETENUES DOFFICE SUR REMUNERATIONS ET VERSEMENTS 
CORRESPONDANTS 
Article 1 : Impel c dluire 
Article 2 : Fonds national do retraite 
Article 3: Caisse nationale de s6curit6 sociale 
Article 4 :Cautionnement receveur 
Article 5: Retenues judiciaires 
Article 6 : 
Article 7: 
S/TOTAL CHAPITRE XXXII 0 0 0 0 
CHAPITRE XXXII : RETENUES DES DELEGATIONS SOUSCRITES ET VERSEMENTS CORRESPONDANTS 

0 0 0 0 0 0 

Article 1 :D61gabon de solde 
Article 2 : CG6dit du Niger 
Artictl 3: Cr6dit agncole 
Article 4 : Cr6dit automobile 
Article 5: 
Article 6: 
Article 7 
S/TOTAL CHAPITRE XXXIII 0 0 
CHAPITRE XXXIV : FONDS TRANSITANT PAR LA CAISSE DE LA COLLECTIVITE 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Article 1: Recettes offectues pour le oompte do I'Etat 
Article 2: Recettes etlectu6es pour le ompte dune autre collectivitO 
Article 3 : Sornmes pergu~es par erreux 
Article 4 : Flception prdts aux habitants 
Article 5: R4cupration prdt aupr~s des bdnrfilaires 
Article 6 : 
Article 7: 
S/TOTAL CHAPITRE XXXIV 
TOTAL PE LA SECTION 2 
TOTAL DES COMPTES HORS BUDGET 

0 
0 

23874678 

0 
0 

23874678 

0 
0 

12589129 

0 
0 

12589129 

0 
0 

225076 

0 
0 

225076 

0 
0 

258288 

0 
0 

258288 

0 
0 

686855 

0 
0 

205000 
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ETAT COMPARATIF DES RECETTES 
ARRONDISSEMENT: DOGON-DOUTCHI 1986 1986 1987 1987 1988 1988 1989 1989 1990 1990 

ETAT DES RECETTES TITRE 1 :FONCTIONNEMENT Prises Recouvre Puises Recouvve Prises Recouvre Prisus Rocouvre 
SECTION I - IMPOTS DIRECTS en charge 
CHAPITRE I: QUOTES PARTS ET GENTIMES ADDITIONNELS 

ments en charge monts en charge ments en charge menis 

Article 1: Taxe municipale ou crarrondissement 
Article 2 Taxe de transhumance 

103825400 104057188 105603400 105706950 90355250 90355250 93353400 92748052 

Article 3: Contribution Ioncibre sur propr.b~fies 100 0CO 120000 1*0 000 
Article 4 :Contribution des patentes 
Article 5 :Contribution des licences 

14000000 
100000 

12800680 
140000 

7059800 
160000 

7130300 
160000 

4675250 
20000 

4675250 
20000 

4600000 
80000 

4077350 
45000 

Article 6: 
Article 7: 
S/TOTALCHAPIT.-I 118025400 116997838 0 0 112943200 113117250 95050500 95505050 98033400 96870402 
CHAPITRE II: TAXES FISCALES 
Articde I: Taxe de voierie 9632303 9834800 
Article 2 :Taxis et embarcations 400 000 360 500 78 500 78 500 26 000 26 000 205 000 99000 
Article 3: Cyclomoteurs et v6locip6des 
Article 4 :DMbits de boissons 

250 000 
280 000 

55300 
210 000 

66600 
280 000 

86 600 
280 000 140 000 140 C-30 

30000 
140 000 

17 300 
50000 

Article 5 :Pompesdchydrocarbures 105000 105000 204 700 204700 
Article 6 :Taxe hotelibre 
Article 7: 
S/TOTAL CHAPITRE II 1035000 730800 0 0 10262100 10464600 166000 166000 375000 166300 
CHAPITRE III :TAXES FONCIERES 
Article 1 Revenus nets des immeubles bAtis 
Article 2 Valour locative des locaux Ausage prof. 
Article 3 Terrains lobs insuffisamment mis en valour 
Article 4 Concessions provisoires 
Article 5 Concessions dtfinitives 
knticle 6: 
Article 7: 
S/ TOTAL CHAPITRE III 
TOTAL DE LA SECTION1 

0 
119060400 

0 
117728668 

0 
0 

0 
0 

0 
123205300 

0 
123581850 

0 
95216500 

0 
95216500 

0 
93468400 

0 
97036702 

SECTION 2 -TAXES INDIRECTES 
CHAPITRE IV : TAXES INDIRECTES 
Article I : Colporteurs et marcha,idsambulants 
Article 2: St. et vents sur march6r, places. trtonaoi, 
Article 3 :Abbatage des animaux de boucheie 
Article 4 : Spectades et divertissements 
Article 5 : Pubicit6 exl6rieure 

500000 
554,0000 

800 0OO 
500 000 

590930 
5345598 

4t " ? 950 
34t 670 

2009750 
8 532 605 
1508 300 

211 030 
400 

2009750 
8 532 605 
1508 300 

211 030 
400 

1540000 
4206600 

863 000 
26 500 

1540 00 
4666200 

887 000 
26500 

1600000 
5000000 
1000 000 

20000 

1603750 
5188280 

776 850 

Article 6: 
Article 7 : 
S/TOTAL CHAPITRE IV 
TOTAL DE LA SECTION 2 

7300000 
7300000 

6712148 
6712148 

0 
0 

0 
0 

12262085 
12262085 

12262085 
12262085 

6636100 
6636100 

7119700 
7119700 

7620000 
7620000 

7568880 
7568880 

SECTION 3 -TAXES REMUNERATOIRES 
CHAPITRE V : TAXES POUR SERVICES RENDUS 
Article 1: Redevances-camrnement 3FO 000 100000 
Article 2: Frais W~egardiennage fourfitre 250000 151455 335475 335475 1375 1375 82215 82215 
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Article 3 : Produits vente fourTibre 
Article 4 :Rccittes gaes roulires 
Articl 5 Idenbiication des animaux 

2200000 
4000000 

1683380 
3614600 

497460 
5620100 
1 487440 

497460 
5629100 
1 487440 

1305900 
665600 

1305900 
665 600 

37 7.32 
1500000 

800000 
1510000 

794 200 

Article 6: Tares do parking 82400 82400 51900 51900 250000 89300 
Article 7 : Produits divers 
StTOTAL CHAPITRE V 6810000 5549435 0 0 8031875 8031875 2024775 2 024 775 3009947 2475715 
CHAPITP VI: CESSIONS DE SERVICES 
Article I :Administration g6n6rale 800000 758825 513600 513600 123 100 123 100 150000 273 700 
Article 2: Services do santd 102180 102180 
Article 3 : Agrictture 
Article 4 :Ressources animales. traitement cuir et peau: 

150000 
467500 30000 

59700 
979015 

59700 
979015 117210 117210 

832500 
1300000 

440 800 
2576300 

Article 5 :For6ts. launa, p~che 
Article 6: 80675 80675 
Article 7: 
StIOTAL CHAPITRE VI 1417500 788825 0 0 1654495 1654495 320985 320985 2282500 3290800 
TOTAL DE LA SECTION 3 8227500 6338260 0 0 9686370 9686370 2345760 2345760 5292447 5766515 
SECTION 4 - REVENUS DU DOMAINE ET DU PATRIMOINE 
CHAPITRE VII: DOMAINE MOBILIER ET IMMOBIUER 
Article 1: Locetion do metdriel 
Atice 2 : Location do v6hicules 25000 25000 
Article 3: Location crimmeubles 
Aiticle 4: Retenues pour ls logements 
Article 5: Exploitation do carrires 40000 40000 
Article 6: 
Article 7: 
S/ TOTAL CHAPITRE VII 0 0 0 0 40000 40000 25 000 25000 0 0 
CHAPITRE ViII : PATRIMOINE FINANCIER 
Article 1: Int6rdts sur comptes do dp6ts 
Article 2 : Revenus de- participations 
Article 3: Revenus des valeurs do porteleuille 
Article 4 : B16nfices des expl. A caract.indust.et comm. 
Article 5 : Excddent do caisse 
Article 6: 
Article 7: 
S/ TOTAL CHAPITRE VII 
TOTAL DE LA SECTION 4 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
40000 

0 
40000 

0 
25000 

0 
25000 

0 
0 

0 
0 

SECTION 5 - RESSOURCES EXCEPTIONNELLES 
CHAPITRE iX : RESSOURCES DIVERSES 
Article I: Subvention d'tquiibre 
Artido 2 Subvention compensaoie 
Article 3 :Subvention exceptionnelle 
Article 4 : Dommages et inthrdts versds A In collectivibi 
Article 5: Racettes imprnvues 779251 

22 279 22279 

Article 6 : 
Article 7: 
S/ TOTAL CHAPITRE IX 0 779251 0 0 0 0 0 0 22279 22279 
CHAPITRE X : PrdlveMENTS SUR FONDS DE RESERVE 
Article 1 : Pr6lbvement sur fonds de rdserve 
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S TOTAL CHAPITRE X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL DE LA SECTION 5 0 779251 0 0 0 0 0 0 22 '79 22279 
TOTAL REETrES FONCTIONNEMENT 134 587 900 131558327 0 0 14r 193 755 145570305 104223360 104 706 960 111343 126 110394376 

ETAT DES RECETTES TITRE 2 :MVESTISSEMENT 

CHAPITRE XX: PRODUITS D*ALIMENTATION DES BIENS DU DOMAINE ET DU PATRIMOINE 

Artice I :Vente des biens patrimoniaux 
%rticls2: Vente des terrains urbains 13500000 17549504 6108850 6108850 
Article 3: Retraitsd d6p6ts 
Article 4 :Alinaton des valeurs de porteleuille et des participations 
Anicle 5 Liquidation des expl.6 carac.industriel ou commercial 
Artkle G 
Article 7: 
St TOTAL CHAPITRE XX 13 500 000 t7 549 504 0 0 6 108 050 6108850 0 0 0 0 
CHAPITRE XXI : RECETTES DIVERSES 
Article I Foods do concours 
Article 2 Dons Ct legs 
Article 3 Subvention pour travaux dcinvestissement 
Article 4 Subvention aux travaux crddlit6 
Article 5: Taxes spcues d'ilit6 
Article 6: 
Article 7: 
St TOTAL CHAPITRE XXI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CHAPITRE XXII : Prd6EveMENTS SUR EMPRUNTS 
Article 1: Emprunts pour travaux dinfrastrncture dconomique 
Article 2 :Emprunts pow Itravsux dinfrastructum sociale 
Anicle 3 :Emprunts pour travauxd6dit6 15582707 7251000 4560675 4560675 
Article 4 :Emprunts pour travaux dinfrastuctures administrabtvs 14400000 14 100000 
Article 5: Emprunts pour ddveloppement de Iaproduction 
Article 6: 
Article 7: 
S TOTAL CHAPITRE XXII 15582707 7251000 0 0 4560675 4560675 0 0 14400000 14 100000 
CHAPITRE XXIII : Pr IbveMENT SUR FONDS DINVESTISSEMENT 
A ttls1: Prilvement su fonds d'investissement 55193 122 55193122 59732528 55656228 
St TOTAL CHAPITPE XXIII 0 0 0 0 55193122 55193122 0 0 59 732 528 55656228 
CHAPITRE XXIV : PriI6veMENT SUR FONDS DEDILITE 
Arbae 1: PrOMvement suw fonds cddiM 27235322 45663752 10181483 10181483 
S/TOTALCHAPITREXXIV 27235322 45663732 0 0 0 0 10181483 10181483 0 0 
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 56318 029 70 464 256 0 0 65 862 647 65862 647 10 181 483 10 181 483 74 132528 69 756 228 
ETAT DES RECETrES COMPTE HORS BUDGET 
SECTION I- FONDS PROPRES A LA -OLLECTIVITE 
CHAPITRE XXXI: FONDS PROPRES A LA COLLECTIVITE 
Article 1 :Fonds do r6serve 
Anile2 : Fonds dinvestissement 
Article 3: Fonds dr d4h6 
Arile 4 :Avance do tr6wsorede et remboursement correspoodant 
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Article 5: Recetes d'orde 11001696 497460 497460 623517 623517 
Anin 6: Produit vents founire 221 800 221800 263975 263975 
Article 7: 
S/ TOTAL CHAPITRE XXXI 0 11001696 0 0 497460 497460 845317 845317 263975 263975 
TOTAL DE LA SECTION 1 0 11001696 0 0 497460 497460 845317 845317 263975 263975 
SECTION 2 - FONDS DE TIERS 
CHAPITRE XXXII : RETENUES DOFFICE SUR REMUNERATIONS ET VERSEMENTS 
CORRESPONDANTS 
Article 1: Imp8t oA&4irs 
Article 2 Fonds naionel do retrahe 41244 41244 
Article 3 Caisse nacnale do e6cudt6 social 2 062 806 1 350 443 1350 443 727 054 727 054 384 830 384 830 
Aicle 4: Caulimnement receveur 
Article 5: Re' snues judicdaires 
Article 6: 
Article 7: 
S/ TOTAL CHAPITRE XXXII 0 2 062 806 0 0 1350443 1350443 768298 768 298 384830 384830 
CHAPITRE XXXIII: RETENUES DES DELEGATIONS SOUSCRITES ET VERSEMENTS CORRESPONDANTS 
Article I D6l6gadon de solde 
Article 2: Cr&t du Niger 
Article 3: Crkdit agdole 

1498775 1498775 

Article 4: Crdit automobile 
Article 5: 
Article 6: 
Article 7: 
S/ TOTAL CHAPITRE XXXIII 0 0 0 0 0 0 0 0 1498775 1498775 
CHAPITRE XXXIV : FONDS TRANSITANT PAR LA CAISSE DE LA COLLECTIVITE 
Article 1: Recentes effeclu4,s pour le compte do rEtat 
Article 2 : ecefles effecwues pour be omple d'une autre coflectivit6 
Arlic 3 :Sommes perques par erieur 
Article 4: R6ctption pr~ts aux habitants 
Article 5: R6cupratlon pr~t aupr6s des bdndficisais 
Article 6: 
Article 7: 
S/ TOTAL CHAPITRE XXXIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL DE LA SECTION 2 0 2062806 0 0 1350 443 1350443 768 298 768298 1883605 1883605 
TOTAL DES COMPTES HORS BUDGET 0 13064502 0 0 1847903 1847903 1613615 1613615 2147580 2147580 
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ETAT COMPARATIF DES RECETTES 
ARleONISSEMENT: MIRRIAH 1986 1986 1987 1987 1968 1988 1989 1989 1990 1990 

ETAT DES RECETTES TITRE 1 : FONCTIONNFMENT Prises Rocouwe Pnse Recouwe Prises Recouvre Prises Recouwe Prises Recouvre 
SECTION 1 -IMPOTS DIRECTS en charge 
CHAPITRE I: QUOTES PARTS ET CENTIMES ADOITIONNELS 

menta en charge ments en charge ments an charge ments en charge ments 

Artie I : Tu muicipal ou d'arndissement 143422300 14368034 152662300 150449810 153 222 300 152803819 153223700 152859320 155793000 172334824 
Ankle 2: Taxo t trenshurence 
Arr,dl N : Conbutbon rncibre our propr.biles 
Arkle 4: CihMution des pilontes 

903 600 
20500000 

192 600 
9762217 

250 000 
15000000 11040385 

250000 
1500000 

116 800 
13844285 11500000 10940725 15000000 9722575 

Article5: GaItbibon des Icences 572000 100000 400000 126500 400000 75000 200000 40 CO0 80000 55000 
Arkle 6: 
Arlde 7: 
St TOTAL CHAPITRE I 165397900 153682851 168312300 161616695 168872300 166839904 164923700 163840045 170873000 182112399 
CHAPITRE II: TAXE& FISCALES 
Arkle I :Taue de vc*le 
Artcle 2: Taxi et embwcatons 2600000 2431200 2800000 2171500 1500000 1304750 2000000 1324050 
Aricl 3: Cyomloours *lviocipades 250 OW 150000 150000 32490 
A cU 4: Dbits de boissona 140000 125000 125000 75000 125000 72000 72000 17500 
Article 5: Pom-pes dhdrocarbwes 108 000 108 000 108000 72 000 108 (000 
Arkle 6: Taxe hoMft 
Article7: 
S/TOTAL CHAPITRE I 
CHAPITRE In: TAXES FONCIERES 

498000 233000 2903000 2578200 3183000 2203990 1572000 1304750 2072000 1341550 

Arilde 1 : Revenus nets des Immeubles bitls 
Arle 2: Veleur locative des Iocaux &usage prof. 
Article 3 : Terrans loti Insuffisamnent rta en valour 
Arlide 4: Concesalons provlmoire 
Article 5: Concessions d5nnittves 
.rltlcl& 6: 
Artide 7: 
S/ TOTAL CHAPITRE Il 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL DE LA SECTION 1 165895900 153915851 171295300 164194895 172055300 169043894 166495700 165144795 172945000 183453949 
SECTION 2 - TAXES INDIRECTES 
CW-PITRE IV : TAXES INOIRECTES 
Article I: Colporeurs et mar'chnds ambulants 
Arblo 2: &. et vente out marchs, places. 1rotoirs 

2500000 
12000000 

1429000 
11721995 

3000000 
15000000 

177000 
13558580 

2500000 
15500000 

174000 
9643780 

1000 000 
10000000 

1 061 900 
10525375 

1 500000 
13 750 o0 

378800 
8224850 

Ar 3le3:Abbstage des animaux do boucherie 
Art-e 4: Spectacles et divegssements 

350000 
300000 

361480 
77650 

800000 
300000 

429715 
198260 

500 000 
300000 

231 58.c 
97435 

400 000 624075 500690 890150 

Arl 5: Putbitl extideuro 
Article 6: 
Arkie 7: 
S/TOTAL CHAPITRE IV 15150000 13592125 19100000 14363555 18800000 10146800 11400000 12211350 15750690 9493800 
TOTAL DE LA SECTION 2 15150000 13592125 19100000 14363555 18800000 10146800 11400000 12211350 15750690 9493800 
SECTION 3 - TAXES REWUNERATOIRES 
CHAPITRE V : TAXES POUR SERVICES RENDUS 
Artice I: Redevweno-corpment 
Arte2: Frais degrnr"geo urribre 200000 156912 150 000 71575 150 000 19678 150000 8540 50000 36650 
Article3: ProdutAU wnis bffire 450000 20D 000 
Arlide4 : Recostgaresmulbres 
Article 5: ienirfcaton des animaux 

1500000 1806060 2500000 
1000000 

2046240 
1283825 

2500000 
150000 

1634620 
1437120 

1000000 
1000000 

1814750 
2074050 

2500000 
2500000 

1 419500 
1361900 

Article 6: Taxes de parking 
Arkb 7: Produ, divers 
S/TOTAL CHAPITRE V 
CHAPITRE VI: CESSIONS DE SERVICES 

1700000 1962972 3650000 3401640 4600000 3091418 2350000 3897340 5050000 2818050 

Arie1 :Admlnistration gn'kale 150000 18400 200000 68500 150000 236500 50000 84030 100000 102000 
Arld 2: Sonrices do santA 
Arice 3: Agriculture 1544750 942 500 165000 1000 000 740000 
Article 4 Ressotces animalee. trailement cuv at peaux 600000 1245 0OO 756400 800000 650 000 1 715 000 747 500 
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Anclis5: Forks, faune ple 
Artide 6: 
As4de 7: 
S1TOTAL CHAPITRE VI 1694750 18400 1742500 253500 2395000 992900 1590000 734000 1815000 849500 
TOTAL DE LA SECTIC 3 3394750 1981372 5392500 3655140 6995000 4064318 3940000 4631340 6865000 3667550 
SECTION 4 - REVENUS DU DOMAINE ET DU PATRIMOINE 
CHAPITRE VII: DOMAINE MOOILIER ET PAMOGUER 
Arsde I : Location do makel 
Attde 2: Loct.tion do v4hzuajs 
Aukcle 3: Locaton drimt sta 
Arcde 4: Retanues pour leo mta 
Arte 5: Expotatonde cariirs 
Article 6 : 

3500000 52000 4500000 1817840 6000000 3557100 6; '000 7019825 12000000 10751326 

Aride 7: 
S/TOTAL CHAPITRE Vil 3500000 52000 4500000 11817 a, 6 0000 00 3557100 6000000 7019825 12000000 10751326 
CHAPITRE ViII: PATRIMOINE FINANCIER 
Arkde I: inihrtz S mmplos do dhpta 
As-de 2: Revcnu des aIdrpelions 
Arsde 3: Rswnus des video 
Arkd 4 - Mkas des erI. 

do poleutile 
caractjndust.ol comm. 7500000 30000 

ArSie5: Exc.,ant de caitte 
Asde 6: 
Arkde 7: 
S/TOTAL CHAPITRE ViiI 7500000 0 0 0 0 30 oo 0 0 0 0 
TOTAL DE LA SECT"C 4 11000000 52000 4500000 1817840 6000000 3587100 6000000 7019825 !200000 10751326 
SECTIONS - RESSOURCES EXCEPTIONNELLES 
CHAPITRE IX : RESSOJRCES DiVERSES 
ArIo 1 : Sub , m d 6qtuiIbr. 
Askde 2: Sub-non conpensatcirs 
Ar c e 3: SubvenOn excepdannewi 
Artkle 4: Dor'nug- *I inlrdtz varsj-ais 0lectAws 
Arkle 5: Raceflts Imprhvues 2 270 850 518400 

79 00 
86100 5965000 

Artile 6: 
Arkde 7: 
S/TOTAL CHAPITRE IX 
CHAPITRE X : Pr6IWieMENTS SUR FOJDS DE RESERVE 

0 2270850 0 511 400 0 79800 0 86100 0 5965000 

Arkle I : Pri4vwnent sax ionds do rhservw 
S! TOTAL CHAPITRE X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
vOTA. DE LA SECTION 5 0 2270850 0 518 400 0 79800 0 86100 0 5965000 

TOTAL RECETTES FONCTO1. E_1T 195 440 &0 171812198 200287800 184549830 203850300 186941912 187835700 189093410 207560690 213331625 

ETAT DES RECEIVES TITRE 2: IVESTYMSEMENT 

CHAPITRE XX: PROCXJITS D'ALIWNTAT N DES BIENS DLI DOMAINE ET DU PATR 'QOINE 

Ar le 1: Venft de blens po rlrdlax 
Arle 2: V ,ntdes torrsmu urboins 5325000 5325000 1839 324 233220 
Arkle 3: Retuma de dipft 
Are 4: APinaftn des vahus do porbsjile at dos paridpeaong 
Ars5: Uicurdetion des expi. AcorocinduWt.- oy .sowcird 
Aisde 6: 
Arle 7: 
S/TOTAL CHAPTRE XX 5325000 0 5325000 1839324 0 233220 0 0 0 0 
CIAPITRE XXI: RECETTES DIVERSES 
AilIe I: Fonds do concoun 
Asich'2:Dons. tegs 
Af--e 3: Subvention pour travaux dln nbaument 
Arlde 4: Subvention Sux travaux dcditd 
Article5: Tco, spbufiques d6oilile 711074 2 0C0 000 
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AfVa 6: 
Arie 7: 
St TOTAL C14APITRE XXI 0 741074 2000000 0 0 0 0 0 
CHAPITRE XXH: PrM~vUENTS SUR EMPRUNTh 
A 1I::tErmnmt pow trava'x d'nfr3structureJo nono 
Atcis 2: Empnits pour Iravmux dnrasbuctur socia. 
Arkl, 3: Emnpunts pour trvaix drdil8i 
Ar led4: Emp-.nts pour travaux dintraztructuiri admir 
Ardci 5: Emptunts pour d4veLopo ent de to production 
Arile 6: 

20187000 
13 600 U00 13600000 

27000000 27000000 18858708 

Article 7: 
Sl TOTAL CHAPITRE XXII 20187000 0 0 0 13600000 13600000 27000000 27000000 18858706 0 
CHAPITRE XXM : Pr*lvMENT SUR FONDS D*INVESTISSEMENT 
Arick I : Pr~wroant surIonds dinvetissmant 52364241 71400 123 70750038 6361384 78429 183 63 W8 233 79583621 50121002 
S, "OTAL CHAPITREXXIIi 52364241 71480123 70750038 63613848 78429183 63%68233 79583621 50121002 0 0 
CHAPITI-E XX'V : Pr~bve T SUIR FONDS DrEDILITE 
Artice I : Pv4vwmnsnt sut boes crbddit 1 000000 9.; 496 527 81 479768 
SiTOTAL CHAPTRE XXV 0 0 1000000 0 0 0 0 0 t9i 496 527 81479768 
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 77876241 72221 197 79075038 65453172 92029183 77401453 106583621 77 121 0(2 100 k,;235 81 479768 
ETAT DES RECETTES COMPTE HORS BUOGET 
SECTION 1 -FONDS PROPRES A LA COLLECTIVITE 
CHAPITRE XXXI : FONOS PflPRES A LA COLLECTVITE 
Ark* I : Fonds do rswio 
Arkcis 2: Fonds d'lnwlamerlnat 
Artile : :Fondsd'4dit 731 'M8 I 691 363 
Afticli 4: Avtnc di. r6soreeIrafixbursntem cospondant 
AricieS5: eone do . 52406428 482969 173228 
Arkbis 6: Produjl vro toulirm 
Article 7: 
STOTAL CHAPTRE XXXI 0 52406428 0 1214257 0 1064501 0 0 0 0 
TOTAL DE LA SECTION 1 0 52406428 0 1214257 0 1864591 0 0 0 0 
SECTIOtJ 2- FONOS DE TIERS 
CHAPITRE XXXU : RETENUES DOFFICE SUR REMUNERATIONS ET VERSEMENTS 
CORRES:ONOANTS 
Arcle I : hrp't c~duliare 
ArtbC% 2: Fonds nabonal do rermite 
Ar- 3. Casse none do aicitt6 soclals 1941 170 1213795 1755904 2018927 
Arlkb 4 : CauSwonmt rIcwu 
Arlkil Z: hlebr1ueu judiivw 450 992 
ArkId 6: 
Ard 7: 
W TOTAL CHAPTRE XX):4 0 1941 170 0 1213795 
CHAP TRE XXXM: RETEMIES DES DELEGATIONS SOUSCRITES ET VERSEMENTS CORRESPONOANTS 

0 0 0 2206896 0 2018927 

Arklm 1: 04L0gallon do,solds 
Arscii 2: Crd t6u Nipr 
Arkiml 3: CrIl agea.Wo
Arile 4 :C46di aultmobso 
Arkid 5: 
Anicin 6: 
Asldo 7: 
St TOTAL CHAPITRE XXCH 0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 
CAXJI1E XXXIV : FONDS TRANSITANT PAR LA CAISSE DE LA COLLECTIVITE 
Auld I: Ri tfes flfectihsa pou bewnmpla do IEtat 
Artcle 2: tr.-*hn ecfefat s pour bs ounp dne autre wohctm'i 
Ailed 3: Sorm.a"paros p. erwur 
Arode 4: Ri.s o irs amihaituten 
Arid 5: R , k4-xw- j"* aupria des bnificiaim 
Arlicle 6: 
Askle 7 : 

3 
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ST'OTAL C 4APITRE ;XXIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL DE LA SECT04 2 0 1941 170 0 1213795 0 0 0 2206896 0 2018927 
TOTAL DES COMWTE HORS BOGET 0 54347596 0 2428052 0 1664591 0 2206696 0 2018927 
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ET, COMPARATIF DES RECETTES 
ARRONDISSEMENT :TCHIROZERINE 1986 1986 1987 1987 1988 1988 so #8 1990 1990 

ETAT DES RECETES TITRE 1 : FONCTIONNEMENT Prises Recouvre Prises Recouwe Prises Recouvre ses we Prises Recouwe 
SECTION I - IMPOTS DIRECTS en charge ments en charge monts on charge mentsrgemts en charge ments 
CHAPITRE I: GUOTES PARTS ET CENTIMES ADDITIONNELS 
Article I :Taxemunicipaleoud'arrondissement 31859 100 14 157050 31 320(0 11437240 28 709 100 15211 085 29262 100 15649 135 
-,le 2: Taxe do transhumance 

Atticle 3: Conmibution foncidre sur propr.bbthes 
Article 4 :Contibtrtion dos paientes 
Article 5: Contrbution dos licences 

2290410 2 179400 2179400 
480000 

4308740 
254800 

1634160 
480 000 

6458500 
254800 

1653860 

Artile 6 : 
Artich 7: 
S/ TOTAL CHAPITRE I 31859100 16447460 33499400 13616640 33752840 16845245 0 0 36455400 17302995 
CHAPITRE II: TAXES FISCALES 
Article 1 :Taie do voiene 
Article 2 : Taxis et embarcations 
Artide 3: Cyck.noteurs et v6locipdes 
Article 4: Ddbits do boisons 

29700 
45000 

29700 
45000 

15200 15200 16400 16400 10800 
160000 

10800 
160000 

Article 5 : Pompes orhyd'ocarbures 15000 15000 15000 15000 45000 45000 
Article 6: Taxe hotelir 
Article 7: 
S/ TOTAL CHAPITRE II 
CHAPITRE III :TAXES FONCIERES 

89700 89700 30200 30200 16400 16400 0 0 215800 215800 

Artice 1 :Revenus nets das immeubles bAtis 
ArtL59 2: Valeur locative des locaux Ausage prol. 
Article 3: Terrains lobs insuffisamment mis on valeur 
Article 4 :Concessions provisoires 
Article 5 :Concessions d~finitives 
Article 6: 
Article 7: 
S/ TOTAL CHAPITRE III 
TOTAL DE LA SECTION I 

0 
31948800 

0 
16537160 

0 
33529600 

0 
1366840 

0 
33769040 

0 
16861645 

0 
0 

0 
0 

0 
36671200 

0 
17518795 

SECTION 2 - TAXES INDIRECTES 
CHAPITRE IV : TAXES IND'RECTES 
Article I C4olonum et marchands ambulants 41 775 41 775 58250 58250 63000 63000 57500 57500 
Article 2: St. et vente sur march~s. places, trottoirs 
Article 3: Abba"gedsanimaux de bouchae 
Article 4: Spectaces et dverlisx9ements 

1952 525 
511450 

1952 525 
511450 

2226100 
519600 

23495 

1 226100 
519600 

23495 

2853000 
542750 
44125 

2 853 000 
542750 
44125 

5 055 800 
1063250 

15920 

5058800 
1063250 

15920 
Article5 :PubliciM extrieure 
Article 6: 
Article 7 : 
S/TOTAL CHAPITRE IV 
TOTAL DE LA SECTION 2 

2505750 
2505750 

2505750 
2505750 

2827445 
2827445 

2827445 
2827445 

3502875 
3502875 

3502875 
3502875 

0 
0 

0 
0 

6 193470 
6193470 

6193470 
6193470 

SECTION 3 - TAXES REMUNIERATOIRES 
CHAPITRE V :TAXES POUR SERVICES RENDUS 
Article 1: Redevancoes-campement 
Atice 2 :Fruis de gardlennage fourri'e 

422 000 
93703 

422000 
93703 

66600 
195732 

666800 
137332 

935800 
152549 

935800 
152549 

1 193 600 
277441 

1 193600 
277441 
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Article 3: Produits wnee fourribre 
Aicle 4 Recens gem routi~res 
Artile 5: Identificaion des animaux 

454 050 454 050 
199575 
494 000 
319750 

19957!5 
494 0-j 
319750 

381 500 
620 000 

1489450 

381 500 
620 000 

1489450 
I 048 750 
3819450 

1048 750 
3819450 

Artile 6 :Taxes dq par*Jng 
Articie 7: Produks divers 
SITOTALCHAPITREV 969753 969753 t875857 1817457 

304 888 
3884 187 

304 688 
3884187 0 0 

357 028 

6696269 

357023 

6696269 
CHAPTRE VI :CESSIONS DE SERVI'ES 
Article :Administraong6n6rale 211 750 211 750 540300 540300 404 445 404 445 781 700 781 700 

Article 2 :Sorvices de sant6 
Article 3 :A-icuhure 
Artico 4 :Ressou'ces animalos. trailoment cur et peaux 

23350 23350 
25 000 25 000 103030 103030 

An',de 5 :Forbts. 'u, p6che 
Artice 6: 
Artice 7: 
S/TOTAL CHAPITRE VI 
TOTAL DELASECTION3 

235100 
1204853 

235 100 
1204853 

565300 
2441157 

565 300 
2382757 

404 445 
4288632 

404445 
4288632 

0 
0 

0 
0 

884 730 
7580999 

884 730 
7580999 

SECTION'4. REVENUS DU DOMAINE ET DU PAT,RIMOINE 
CHAPITRE VII :DOMAINE MOBILIER ET IMMOBIUER 
Artick 1: Locztion do mal~riol 
Article 2 :Lction do vehickles 
Artice 3: Locatbn orimmoubles 
Artkce 4: Relenues pous los togements 
Are :Exploitation de cari6res 1250000 1250000 105000 105000 
Article 6: 
Article 7: 
S1 TOTAL CHAPITRE VII 0 0 1250000 1250000 0 0 0 0 105000 105000 
CHAPITRE Viii :PATRIMOINE FINANCIER 
Aticla 1: Inl&6ts sur comptes do ddp6Is 
A-ticle 2 :.ovenus des participations 
Article 3 :Revenus des valeurs de portofeuie 
Article 4 :B-n6fices des expl. ,caract indust.et comm. 
Article5 :Exc6dent do caisse 
Article 6: 
Article 7 : 
St TOTAL CHAPJRE VIII 
TOTAL DE LA SECTION 4 

0 
0 

0 
0 

0 
1250000 

0 
1250000 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
105000 

0 
105000 

SECTION 5 -RESSOURCES EXCEPTIONNELLES 
CHA"iTRE !X : RESSOURCES DIVERSES 
Article 1: Sulanbon cdquiibrn 
Article 2 :Sube'ontion compensatoire 
Artice 3 :Subvention exceptionnelle 

7000000 7000000 7000000 7000000 
132000 

7000000 7000000 3900000 9900000 

Article 4: Domrri ages et Lntbrdts verss Ala collectiM1 
Article 5 :Recenos Imprvues 40735 132000 
Artid 6: 
Article 7: 
S/TOTAL CHAPIM REiX 7000000 
CHAPITRE X :Pr SIveMENTSSUR FONDS DE RESERVE 

7040735 7132000 7132000 7000000 700000 0 0 9,900000 9900000 

Arce I : Pr~vemet sur lends do r6serve 
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S/TOTAL CHAPITRE X 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 
TOTAL DE LA SECTION 5 7000000 7040733 7132000 7132000 7000000 7000000 0 0 990DCOX, 9900000 
TOTALRECETTESFONCTIONNEMENT 42659403 27288498 47180202 27239042 48560547 31653152 0 0 60 4.' 669 41293264 

ETAT DES RECETrES TITRE 2: INVESTISSEMENT 

CHAPITRE XX : PROCUITS DALIMENTATION DES BIENS DU DOMAINE ET OU PATRIMOINE 

Article I : Ven des biena pavimoniaux 2 120000 2 120000 
Anicba 2: Vents des tneki-, urbains 2 960 00 2 960 000 640000 640000 1585 000 1585 000 
Article 3: Ralits do dbp6f 
Articim 4 :Ab4nadon des veleurs do poflefeuille et des paricipations 
Article 5 :Liquideon des expl. Acarac.indushiel ou commercial 
Article 6: 
Article 7: 
S/TOTALCHAPITREXX 2120000 2120000 2960000 2960000 640000 640000 0 0 1585000 1585000 
CHAPITRE XX , . RECETTES DIVERSES 
Artice 1: Fonds do concours 
Article 2 Dons et legs 
Article 3: Subvention pour travaux crinvestissement 
Artucle 4 :Subveon aux travaux d'6diMt 
Aricle 5 :Taxes sp6cdu cdd iti 
Article 6: 
Article 7: 
S/ TGTAL CHAPITRE XXI 0 0 0 0 0 000 0 0 
CHAPITRE XXI1 : PrOlIveMENTS SUR EMPRUNTS 
Attide I :Emprunts pour Iravaux dinfrastbuctum 6conomique 
Article 2 : Emprunta pour travaux dIntrastructure sociale 
Antice 3 :Emprunts pour bavaux dcddit6 
Article 4 :Empnints pour travaux dInfrustructures adminittrathves 
Artide 5: Empnjts pour d6veloppomont do la production 
Arfide 8: 
Article 7: 
S/TOTAL CHAPITRE XXII 0 
CHA PITRE XXIII : Pr~i~veMENT SUR FONDS DINVESTISSEMENT 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Art3cl I : Prbwvmel sur londsdinvestissement 9835822 9835822 6235917 6235917 
Sf TOTAL CHAPITRE XXl 0 0 9835822 9835822 6235917 6235917 0 0 3037140 3037140 
CHAPITRE XXIV : PfI4veMENT SUR FONOS DEDILITE 
Anie 1 : Prlventmr sur tnds crdiEII 34267670 3522955 
S/TOTAL CHAPITRE XXIV 34267670 3522955 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTALRECETESINVESTISSEMENT 36387670 5642955 12795822 12795822 6875917 6875917 0 0 4622140 4622140 
ETAT DES RECETTES COMPTE HORS BUDGET 
SECTION 1 - FONDS PROPRES A LA COLLECTMTE 
CHAPITRE XXXI: FONDS PROPRES A LA COLLECTIVITE 
Anide I :Fonds do r6serve 
Article 2 : Fonds dinvestissement 
Article 3: Fonds d6i 
Anile 4 :Avance do tlsoroiie at remboursemeni correspondent 
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Ankle 5: Recettes d'ordre 3427732 3427732 2549560 2549560 2331610 2331610 
Aile 6 Produl vents foun-kl 381500 439900 206351 206351 330100 330100 
Artilo 7: 
S1TOTALCHAPITREXXXI 
TOTALDELASECTION 1 

3427732 
3427 732 

3427732 
3427732 

2931 060 
2931 060 

289460 
2989460 

2537961 
2537961 

2537961 
2537961 

0 
0 

0 
0 

330 100 
330100 

330100 
330100 

SECTION 2 - FONDS DE TIERS 
CHAPITRE XXXII: RETENUES DOFFICE SUR REMUNERATIONS ET VERSEMENTS 
CORRESPONDANTS 
Artile I : Imp t cdutai 
Article 2: Fonds national do mtrail 
Article3 : Caisse nabonalo dW 96curit6 socials 729878 729878 80866 80866 75979 75979 118 125 118 125 
Article 4 :Cautionnement receveur 
Article 5: Resnue jlidlaires 
Anicle 6: 
Article 7: 
StTOTALCHAPITREXXXII 729878 729878 80866 80866 75979 75979 0 0 118125 118125 
CHAPITRE XXXIII : RETENUES DES DELEGATIONS SOUSCRITES ET VERSEMENTS CORRESPONDANTS 
Article 1: D64Mgathon do &o" 
Anile 2: Cr6dat du Niger 
Article 3: Cr6dit agdcole 
Article 4 Cr6dit automobile 
Ankle 5 
Artkle 6. 
Article 7: 
S/TOTAL CHAPITRE XXXIII 0 0 
CHAPITRE XXXIV: FONDS TRANSITANT PAR LA CAISSE DE LA COLLECTIVITE 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Atile : Recnots effectu6aes pour ta compts de rEtat 
Article 2 :Recm.s offecu6es pour Is compte dune aube coalectivitd 
Article 3 :Sommes perques par enfeur 
Article 4 : F16cption pros aux habitants 
Article 5 :R6cupdrabon pdt aupr~s dos bdndfciaires 
Article 6: 
Article 7: 
STOTAL CHAPITRE XXXIV 
TOTAL DE LA SECTION 2 

0 
729878 

0 
729878 

0 
80866 

0 
80866 

0 
75979 

0 
75979 

0 
0 

0 
0 

0 
118125 

0 
118125 

TOTAL DES COMPTES WORS BUDGET 4157610 4157610 3011 926 3070326 2613940 2613940 0 0 448225 448225 
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BORDEREAU DE DEVFLOPPEMENT DES DEPENSES 
ARRONDISSEMENT: AGUIE 
TITRE 1: FONCTIONNEMENT 

1986 
Crddits 

1986 
Total des 

1987 
Crddits 

1987 
Total des 

1988 
Cr6dits 

1988 
Total des 

1989 
Cr6dits 

1989 
Total des 

1990 
Credits 

1990 
Total des 

SECTION 1- DETTES ouverts payements 
CHAPITRE I: REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS D'INVESTISSEMENT 

ouverts payements ouverts payements ouverls payements ouverts payemenls 
N.D. N.D. 

Article 1 : Infrastructure 6conomique 
Article 2: Inlrastructure wclaie 

rMcle 3: Infrasructurev.drnlnis;rath-e 
Arlicle 4:D veoppern, de la production 

A s18108 
1115020 

4118108 
1115020 

4118108 
1151020 

4118108 
1151020 

4118108 
1151020 

4118 108 
1151020 

3145064 
1151020 

3145064 
1151020 

Article 5: lntkls mota oirus 
Article 6: 
Alicle 7: 
S/TOTAL CHAPITRE I 
TOTAL DE LA SECT1ON I 

5233 128 
5233128 

5233128 
5233128 

5269128 
5269128 

5269128 
5269128 

5269128 
5269128 

5269128 
5239128 

4 296 84 
4296084 

4296084 
4296084 

SECTION 2 -SERVICES GENERAUX 
CHAPFTRE II: CONSEIL ET COMMISSIONS 
Article 1 Indenvilts de session et do vacation 240 000 240 000 480 000 48C 000 1680 000 1647 845 2044000 1968 000 
Article2: Indemnit6s do ddplacement 
Article 3: Maldriel et Iourtntures 
Article4 Fralsdotransport
Article 5 Entrelen salle du conrsell 

80000 
132000 

80000 
131 541 

,0000 42 300 50000 
160000 

44675 
156250 

50000 
160000 
100000 

47000 
1477-0 
98000 

Article 5 618600 610 600 300000 227570 
Article 7: 1300000 1300000 
S/TOTAL CHAPITRE II 452000 451 541 1148600 1140900 2190000 2076340 3654000 3560750 
CHAPITRE IlI:PERSONNEL 
Article 1 Porsonnel permanent 6336440 5909975 7581 473 6381 170 7581 473 7144079 7252053 7203923 
Article 2 : Personnel tenporalre
Auticle 3: Charges soclales 948079 738504 948079 767317 1033046 1033046 
Article4 :Indemilts diverses 150000 141 336 440-045 440945 400000 379580 400000 340510 
Article5 : Habimlement personnel 
Article 6 Fra6' rndicaux 

120 000 
50000 

120 000 
49800 

240 000 
50 000 

240 000 
39 940 

240 000 
50 000 

238000 
49 244 

Article 7: 
S/TOTAL CHAPITRE III 6 486 440 6051 311 9140497 7730419 9219 552 8570 -16 8975 039 8 064 723 
CHAPITRE IV: FONCTIONNEMENT 
Article I:Matddrel et mobiller de bureau 200000 185000 200000 197500 400000 400130 
Article 2: Maldriel do garage el alelior 
Artie 3 :Fourritures de bureaux 2270010 2269490 

2930000 
3250260 

3369565 
3194190 

1800000 
2000000 

1796687 
1990479 

2958360 
2484310 

2954525 
2470294 

Article 4 :Transport 
Artile 5: Eau, dlectrdclt, gaz, tdldphone 
Article 6 :Entietlen el qulpemon des batiments 
Article 7 :Trriternent culrs el peaux 
S/TOTAL CHAPITRE IV 

1600000 
30000 

320000 

4220010 

1596976 
30000 

295 000 

4 191 466 

2140000 

800 000 

9320260 

2032512 

620 000 

9401 267 

1800000 
400 000 

1000 000 
300000 

7500000 

1794009 
297000 
957 750 
299000 

7332425 

3300000 
400000 

3 250 00 
200000 

12692670 

2996330 
365914 

3 249 950 
199550 

12 C36 693 
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CHAPITRE V: CHARGES DIVERSES 
Artlile I :Rar'setp dms 
Artcle 2:Fdlos el rcoptions 
Article 3 :Fonds poilklujes 

8580000 
2211614 

7948759 
2189874 

11376485 
1789804 

708 000 

10795218 
1715562 

708 000 

12051170 
1837500 

787 500 

10596200 
1837500 

785 000 

12272122 
2452748 

707 500 

11361 394 
2208870 

872 500 
Article 4:Biens de cherlo 
Article 5 Etal civilat recensemrnt 

100000 100000 100000 
2730000 

100000 
2529200 

200000 
1200000 

200000 
1 192725 

200000 
952000 

200000 
759500 

Article 6: Police scurltd 
Article 7: DdficlI do caisse 
S TCTAL CHAPITRE V 
TOTAL DE LA SECTION 2 

10891614 
22050064 

10238633 
20932951 

16704289 
36313646 

15847980 
34120566 

16076170 
34985722 

14611425 
32591 106 

510000 
17102370 
42424 139 

510000 
15912264 
40974430 

SECTION 3 -SERVICES DE COLLECTIVITES 
CHAPITRE VI: ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ECONOMIOUES 
Article I:Routeset plsles 
Article 2: Fontaines et pulls 

190 000 
600000 115218 

600000 408000 
400 000 400 000 

Article 3 : li-archbs 
Article 4:Gares rout k'es 500 000 400 000 400 000 
Article 5: Aballoirs, s6cholrs 265000 
Article6:,--
Article 7: 
S/TOTAL CHAPITRE VI 1900000 0 600000 115218 1365 000 408000 800000 800000 
CHAPITHE VII: JEUNESSES. SPORTS ET CULTURE 
Article 1: Stades el terains do sports 
,-ticle2: Malson des jeunes et do laculture 
Article 3:Squares et jardins publics 

300000 302 570 
235000 
335 000 

235 000 
335 000 

100000 
400000 

97500 
381 650 

100000 
400 000 

96000 
405 250 

Article 4 : Moriuments hisloriques
Arlicle 5 : Activilts spontves 
Arlile 6: ActMits culturolles 
Article 7: Entretlen 1lvtseurs communautaires 
St TOTAL CHAPITRE VII 300000 302570 

1050000 
1300980 

2920960 

1050000 
1283 250 

2903250 

800000 
1000000 

910000 
3210000 

785850 
996400 

2261 400 

1000000 
1250000 

500000 
3250000 

1 101275 
1208500 

499902 
3310927 

CHAPITRE VII : VOIERIE, HYGIENE PUBUOUE, LUTTE CONTRE LINCENDIE 
Article I:Maltdel et lourriture 
Article2: Eclalrage public 
Article 3: Hyglene, assainlssemen 
Article 4 :Lutle contre rincendle 
Article 5: Clmetl6res et pompes fun~bms 
Article 6 :Voes publiques 
Article 7 : 
St TOTAL CHAPITRE VIII 
TOTAL DE LA SECTION 3 

0 
2200000 

0 
302570 

0 
3520980 

0 
3018468 

0 
4575000 

0 
2669400 

0 
4050000 

0 
4110927 

SECTION 4 - SERVICES SOCIAUX 
CHAPITRE IX: ETABLISSEM ENTS SCOLAIRES 
Article 1 :Entretlen mobllloi 
Article 2: Entretion bAtIments 800000 7M9 325 900 000 893000 

400000 392250 

Article 3 : I ransports 800 000 790900 
Article 4 : Cantinas scolaires 
Article 5 : Aphabtlisation 
Article 6: Maleriel didactlique 0t p~dagoglque 

500000 475100 

Article 7 : 
S/TOTAL CHAPITRE IX 800000 799 325 900 000 89300 800 000 790 900 900000 867350 

2 



CHAPITRE X: FORMATIONS MEDICALES ET CENTRES SOCIAUX 

Article 4 D it does exploftations Acaract6m Ind. ou commercial 

Article 1 :MaIlriel et lournlturos 
Article 2: Frais dhospialisaion 
A.rticle 3: Transports
Article 4 : Assistance publIque
Article 5: Entrellon des bAtiments 

150000 

Article 6: 
Article 7: 
S/TOTAL CHAPITRE X 150000 
TOTAL DE LA SECTION 4 950000 

SECTION 5- CONTRIBUTIONS SUBVENTIONS 
CHAPITRE XI :CONTRIBUTIONS SUBVENTIONS 
Article 1 Contribution aux organismos d'ntdr~t conmun 
Article 2 Contribution aux profectures 7 293 904 
Article 3: ContriullOtrs aux Inst. dla aSoc. de Ddvelo I 2455250 

Ankle 5: Subventions aux associations 
Article 6 Contribution aux fores 
Article 7 Fonds rdglonal do dvloppemont
S/TOTAL CHAPITRE XI 9749154 
TOTAL DE LA SECT!ON S 9749154 

SECTION 6 - APPROVISIONNEMENT DES RESERVES 
CHAPITRE XII :VERSEMENTS AU FONDS DiNVESTISSEMENT 
Article I :Vorsoments au Fonds dlnvestissomenl 21 689 154 
S/TOTAL CHAPITRE XII 21 689 154 
CHAPITRE XIII :VERSEMENT AU FONDS DE RESERVE 
Article 1 :Vorsements au Fonds do rdziervo 
S/TOTAL CHAPITRE X:II 0 
TOTAL DE LA SECTION 6 21689154 

TOTAL rES DEPENSES FONCTONNEMENT 61871 500 

TITRE II: INVESTISSEMENT 
SECTION I - REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS D'EDILITE 
CHAPITRE XX : REMBOURSEMENT DES EMPPUNTS D'EDILITE 
Article 1 :Remboursement sernprunts ddrdili6 
S/TOTAL CHAPITRE XX 0 
TOTAL DE LA SECTION 1 0 

149250 

149250 
948575 

7393876 
2455070 

9848946 
9848946 

1? 793 519 
17793519 

0 
17793519 

55059689 

0 
0 

20000 

200000 
1100000 

1717 190 
4838240 

300000 
700000 

7555430 
7555430 

0 

36817131 
36817131 
36817131 

90576315 

0 
0 

AgukW, 

40740 

40740 
933740 

1 717 190 
4838240 

288500 
699750 

7543680 
7543680 

0 

5 795 181 
5795181 
5795181 

56680763 

0 
0 

150 000 

150000 
950000 

1879 655 
2977135 

300000 
700000 

5856790 
5856790 

0 

0 
0 

51636640 

0 
0 

143985 

143985 
934885 

1879 655 
2977135 

29000 
700000 

5846790 
5846790 

0 

0 
0 

47311 309 

0 
0 

150000 115000 

150000 115000 
1050000 982350 

1920566 1920566 
3044090 

300000 215000 
700000 765700 

5964656 2901266 
5964656 2901266 

0 0 

0 0 
0 0 

57 784 879 53265057 

0 0 
0 0 
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SECTION 2 -TRAVAUX D1INFRASTRUCTURE 
CHAPITRE XXI: INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES 
Article 1: Voles do conmnnlcatlon 
Article 2 :Energle 
Article 3 :Hydraulque 
Article 4: March~s 
A le 5 :Gais roub os 
1ricle 6: Abatloirs Scholr 
Auinle 7: 
S/TOTAL CHAPITRE XXI 0 0 0 0 0 0 0 
CHAPITRE XXII INFRASTRUCTURES SOCIALES 
Alle 1 : Ctablissoments scolakres 6546447 6542923 8794127 8392615 18204170 18204 170 16905838 !6M3156 
Article 2: Fonnations m"dcales l coentras sociaux 3000000 3000000 
Article 3 : Jeunesse. Spos e 
Article 4 : Urbanisme, ddilM 

culture 

Artice 5: Cmetlbm, pompes hnbre 
Article 6 :Habitat 
Aticle 7 :Tourisme et loirs 
&TOTAL CHAPITRE XXII 9546447 0542923 8794127 8392615 18204170 18204 170 16905838 16901156 
CHAPITRE XXIII :INFRASTRUCTURES ADMINISTRATIVES 
Article I :AdministrationGdnrale 3543000 2830000 6 145720 8183015 3837530 3837530 
Artcoe 2: Service. techniques
Article 3: Moyens do transports 3250000 3250000 
Article 4: 
Anktcle 5: 
Artickle 6: 
Article 7: 8600127 8556047 
S/TOTAL CHAPITRE XXIII 
TOTAL DE LA SECTION 2 

12143127 
21689574 

11386047 
20928970 

6605720 
15399847 

6183015 
14575630 

3837530 
22041700 

3837530 
22041700 

3250000 
20155838 

3250000 
20153156 

SECTION 3 - DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION 
CHAPITRE XXIV : AGRICULTURE 
Article 1: Production agricole 
Article 2 : Protection des v~g~taux 
Article 3: Actions do formatlon 1800000 180 000 

3189200 
2545000 

423000 
2400000 

965130 
3312300 

883425 
3 18. 100 

884410 
3655300 

648500 
3333850 

Article 4 :Dfenses et restauration des sols 
Art;de 5: Conservation des eaux du sous-sol 
Article 6 : 
Atle 7: 129000 128700 
S/TOTAL CHAPITRE XXIV 1929000 1928700 5734200 2823000 4277430 4072525 4539710 3982350 
CHAPITRE XXV :RESSOURCES ANIMALES 
Article 1 : Production anilrnale 1579724 1504672 1681214 1550138 
Ankle 2: Santd anlmale 961575 852500 
Article 3: Actions do formation 865 575 863 575 
Article 4: 788200 764000 
Article 5: 550 000 
Article 6: 
Article 7: 863575 863575 
S/TOTAL CHAPITRE XXV 1729150 1727150 1767775 1616500 1579724 1504672 2231214 1550138 
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Agu66. 

CHAPITRE XXVI : FORETS. FAUNE-PECHE 
Artkle I: Prod tlon plants 1301734 879783 495070 46 715 531079 288750 
Article 2: Protection do. for~ts el do Is laune 
Article 3: Rebosennt 595716 575720 7767550 7255050 3707860 3634441 4727050 3276539 
Article 4: Actions do bmaton 
Article 5: D&oloppemrlnt pbclcol 
Article 6: 
Article 7: 595716 575720 
,/TOTAL CHAPITRE XXVI 1191432 1151440 9069284 8134833 4202930 4104156 5258129 3565282 
TOTAL DE LA SECTION 3 4849582 480720 16571259 12574333 10060084 9681353 12029053 9O -7 777 

SECTION 4 - OPERATIONS FINANCIERES 
CHAPITRE XXVII : PATRIMOINE FINANCIER 
A.i;cle 1: Pfacment Ainn 
A kle 2: Prsos do part c pation 2000000 2003000 2525000 2525000 
Article 3: Aquisllon do valeurs do podeleulll. 
Article 4 : For::.do dotatlon de exploitations Acar. ind. ou comm. 
Article 5 : Ve,'sernen au Ionds rgonal de dv&;oppement 2846025 2846025 5954270 5954270 6068180 6088160 
Artkle 6: 200 000 200000 
Article 7 : 
S/TOTAL CHAPITRE XXVII 0 0 4846025 4846025 8479270 5954270 8813180 6288180 
CHAPITRE XXVIII : VERSEMENT AU FONDS rINVESTISSEMENT 
Articla 1 :Versoment au fonds dinvostIssement 
StTOTAL CHAPITRE XXVIII 0 0 0 0 0 0 0 0 
CHAPITRE XXIX : VERSEMENT AU FONDS D'EDILITE 
Artic!e 1 : Versernent au fonds d6dillt 1668000 816000 666000 
S/TOTAL CHAPITRE XXIX 0 0 1668000 0 816000 666 000 0 0 
TOTAL DE LA SECTION 4 0 0 6514025 4e46 025 9295270 6620270 8813180 6288180 

TOTALDESDEPENSESINVESTSSEMENT 26539156 25736260 38485131 31995988 41397054 38343323 40998071 35539113 
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Dakoro. 

BORDEREAU DE DEVELOPPEMENT DES DEPENSES 
ARRONDISSEMENT: DAKORO 1986 1986 1967 1967 1988 1988 1989 1989 1990 1990 
TITRE 1 :FONCTIONNEMENI Cr6dits Total des Crdits Total des Crdds Total des Crklts Total des Cr6dits Total des 
SECTION I - DETTES ouverts payements ouverts payements ouverts payements ouverts payements ouverls payements 
CHAPITRE I: REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS D';NVESTISSEMENT 
Article 1 : Inrrasvucturedconomlque 
Article 2. nfrastructure sodale 6454464 6454464 6454464 6454464 6454464 6454464 464 
Article 3: Infrastructure ad*tsbratv 3625789 3625789 3625789 3625789 973 044 973 044 2 173 468 2173 468 
Article 4: D:veloppament do Ia production 
Article 5: l.l6rtz moratolres 
Article 6: 
M .cle7 : 
S/TOTAL CHAPITRE I 3625789 3625789 10080253 10080253 7427508 7427508 6454464 6454464 2173932 2173468 
TOTAL DE LA SECTION I 3 U5 789 362578%) 10080253 10060253 7427508 7427508 6454464 6454464 2173932 2173468 

SECTION 2 - SERVICES GENERAUX 
CHAPITRE II: CONSEIL ET COMMISSIONS 
Aticle : Indenilds desession el do vacation 300000 1672000 3172000 1110000 4600000 1215000 4600000 1230000 
Article 2: IndernnIlts do ddplacemont 8 920 
Article 3: Marlol t fouttures 80000 77750 80000 77450 60000 52000 800000 80000 50000 15000 
Article 4 :Frals do transport 300000 496820 300000 299820 500000 469860 300000 280834 100000 99440 
Article 5: Entretlen salle du consell 
Article 6: 1079500 1079353 907000 468955 
Article 7: 1400000 
StTOTAL CHAPITRE II 880003 576570 3131500 1456623 4 659 O0 2109735 5700000 1575834 6150000 1344440 
CHAPITRE III: PERSONNEL 
Article1 : Personnel parrnanent 5599569 3147530 5403165 5169586 6922198 7079817 7982055 5876719 10783680 7644695 
Article 2: Personnel terporalre 764761 746950 200000 82544 498888 117919 
Article3 : Charges eocLa.es 
AsP,- 4 : Inderuits diheoes 
Ankcle 5: Hab,,llernont personnel 

505 740 264 348 
934 188 
400 000 
200000 

811309 
252 292 
179000 

962108 
480 000 
200000 

915962 
271 396 

1 171772 
480 000 
200000 

677422 
285 644 
200000 

1 53)440 
480 000 
200000 

1409841 
429 492 
140400 

Article 6: Frals rndicaaux 200000 200000 200000 100000 200000 90615 
Article 7: 
S/TOTAL CHAPITREIII 6105309 5411878 7902114 7359137 8971306 8349719 10,'327I5 7157704 13194120 9715043 
CHAPITRE IV : FONCTIONNEMENT 
Article i : MaldreIl ot mobllier do bureau 1 000 000 377634 300 000 300000 
Article 2: Maldrel do garage e! aleier 1 000 000 999 990 1000000 920000 500 000 478 000 500000 498 300 
Article 3 :Fournitures do bureaux 4 836 000 4835743 1 000 00 999995 2500000 2493985 2 076 300 1954407 1 500000 1493720 
Artlcle 4 :Transport 6336000 6335544 10000000 8003158 10000000 11562645 8000000 7784847 9600000 9581 558 
Article 5: Eau, 6kectricIti, gaz, tlphone 500000 241750 500 000 30 00C 1000000 458057 900 000 756303 
Article 6: Entrtien at 6quipemnent des bdtlments 1480000 1460000 1 500 000 1459 300 900 000 877 050 900000 899 900 900000 869 839 
Article 7: Traitement cuirs at peaux 100000 10000 100000 95829 
S/TOTAL CHAPITRE!V 12652000 12631287 15000000 12081827 14900000 15O83680 12876300 11975211 13500000 13295549 



CHAPITRE V : CHARGES DIVERSES 
ArtcleI:PRenisesetpdmes 14000000 13065095 14000000 139888 30000000 30210771 14000000 14163362 18190000 15396229 
Artcle 2: Flas ; 6ceptlons 
Article3: Fonds poillkques 

2161632 1838835 2000000 
500000 

2000000 
495000 

15000000 
820052 

19134-90 
816000 

1913450 
820052 

1680050 
820000 

3100000 
30 000 

2950620 
899000 

Article4 : Blens do cheMurle 
Article5 : Etal dviiat recensemenl 1200000 754440 1500000 1159 740 1500000 1325715 1860000 1446675 
Article6: Police s6art4 1 100000 1099944 150000 264160 
Article7: DfIclde calsse 
S/TOTALCHAPITREV 
TOTAL DE LA SECTtON 2 

16161632 
35798941 

14903930 
33523665 

18800000 
44833614 

4489272 
25386859 

47320052 
75850358 

34301961 
60645095 

18233502 
47242517 

18189127 
38897876 

24200000 
57044120 

20986684 
45341716 

SECTION 3 -SERVICES DE COLLECTVITES 
CHAPITRE VI: ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ECONOMIQUES 
Article 1 : Routes at pistes 
Article 2: FontalnesIetpults 2800000 
Anlcl3:March6s 

2799844 15000000 1499125 800000 800000 400000 400000 
49 600 

592100 
Artdcle 4: Gares routl'es 
Article 5: Abanolm, 6choim 500000 100000 25000 50000 
Article 6: 
Articl. 7: 
S/TOTAL CHAPITRE VI 2800000 2799844 15000000 1499125 1300000 800000 500000 425000 50000 641700 
CHAPITRE VII :JEUNESSES. SPORTS ET CULTURE 
Article 1: Stades e terralns es sports 
Article2: Malon.des jeurnes at de Ia culure 500000 499950 

500 00o 
300000 

498550 
292 84 200000 199300 

751 880 
100000 

751 880 
99900 

Article 3: Squares at jardns publics 
Article 4: Monuments hisioriques 
Article5 AcUvIlds spodtvee 1200000 1 197539 1000000 974595 931763 722625 1700000 1500 400 
Aticle 6: ActlitMs cullurelles 1000000 996550 500000 305000 1000000 789750 1700000 1538055 
Article7: Entretler ieldvisurm comn'uautalres 715 000 500000 600400 
S/TOTAL CHAPITRE VII 500000 499950 
CHAPITRE VIII :VOIERIE, HYGIENE PUBLIUE. LUTTS CONTRE UINCENDIE 

3000000 2965473 1500000 1279595 2848763 1711675 4751880 4490635 

Article 1 : Ma~riel el fourniture 941 000 940 240 
Artilde 2 : Eclairage publc 
Article3: Hygine, assainissement 
Article 4: Lulte contre rlncendie 500000 460300 

400 000 399750 
1000000 

500 000 
1000 000 

442000 

Article 5: CIkmo~ms at pompes unbbrms 
Article E : ;oies publilqueo 
Article 7: 
S/TOTAL CHAPITRE VIII 
TOTAL DE LA SECTION 3 

941000 
4241000 

940 240 
4240034 

0 
18000000 

0 
4484 596 

50000 
3300000 

460 300 
2539895 

400000 
3746763 

399750 
2536425 

1500000 
6301880 

1442000 
6574335 

SECTION 4 - SERVICES SOCIAUX 
CHAPITRE IX: ETA,L'LSEMENTS SCOLAIRES 
Adicle 1: Entretlen rnoblller 
Article 2: Entrrtlen bhdmonts 2500000 2499650 1500 O 1385 000 5r0 000 402500 
Article 3:Transports 
Article4 :Cantlnes scolaires 300000 299700 300000 291300 300000 293 000 
Article5: Alphabdtlsatlon 700000 521940 700000 613000 
Artile 6: Mal6rlel dkdactlque et p6dagoglque 
Article7: 
S/TOTAL CHAPITRE X 2800000 2799350 1800000 1676300 803000 695500 700 000 521940 700 000 613000 
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Dakoro. 

CHAPITRE X : FORMATIONS MEDICALES ET CENTRES SOC!AUX 
Article 1 :Matldrl el burnllums 
Anle 2: Fras dhogpitalation 
ArtIcle 3: Transports
Article 4: Assiska'ie publqu 400 000 
Artiles5 :Entrelen dn bdrinente 
Article 6: 
Article 7: 
S/TOTAL CHAPITRE X 400000 
TOTAL DE LA SECTION 4 3200000 

399 650 

399 850 
3199200 

0 
1800000 

0 
1676300 

0 
600000 

0 
695500 

500000 

500000 
1200000 

130000 

130000 
651940 

100000 

320000 

420000 
1 120000 

78800 

160000 

238800 
851800 

SECTION 5 - CONTq:BUTIONS SUBVENTIONS 
CHAPITRE XI :CONTRIBUTIONS SUBVENTIONS 
Artkle 1 :Contribution aux orgarnsmea dintOt commn 4563082 
Article 2: Contibuton wx prdfectures 11599830 
Article 3: ContrIbutions a,, IL do IaSoc. do D4veloppernrt 
Article 4: DWih des exploitatlons Acarsclbre lrd. ou commerca 
Article 5: Subvendorm aux assoclatlons 5 0CC )D0 
Article 6 Conilbuthon aux tolres 
Artic6 7 :Fonds r6glonal do ddvekoppement 
S/TOTAL CHAPITRE XI 21163712 
TOTAL DE LASECTION 5 21163712 

11599830 

4996705 

18596 535 
16596535 

2715969 
6909973 

300000 
700 000 

10625942 
10625942 

2715969 
6909973 

300000 
699 670 

10625612 
10625612 

2888012 
404 09 

3C0 000 
700 000 

4272921 
4272921 

2869012 
404 909 

254000 
599 300 

4 127221 
4127221 

2748262 
4160905 

200000 
500 000 

7509167 
7609167 

2748262 

189500 
500 000 

343-1762 
3437762 

2418768 
4053420 

100 000 
500 000 

2862445 
9934 6Zs3 
9934633 

300000 
2707538 
4053420 

100000 
500 000 

8660958 
16321 916 
16321916 

SECTION 6 - APPROVISIONNEMENT DES RESERVES 
CHAPITRE XII : VERSEMENTS AU FONDS D'INVESTISSEMENT 
Article 1 : Versornents au Fonds dinvestafnuen 32162915 
S/TOTAL CHAPITRE Xl 32162915 
CHAPITRE XIII * FRSE5MENT AU FONDS DE RESERVE 
ArtcleI :VotwfmentsauFondsdordseova 264398 
S/TOTAL CHAPITRE XIII 2646398 
TOTALDELASECTtON6 34809313 

34230810 
34230810 

0 
34230810 

63536474 
63536474 

853951 
353951 

64390425 

33 914 458 
33914468 

33914468 
23914468 
678203,-

74702510 
74702510 

18858 
18850 

7842818B3 

50626034 
50628034 

50628034 
5u 628 034 
6-4068233 

69 580 589 
69 580589 

69580589 
69580589 

139161178 

0 

0 
64068233 

0 

0 
64068233 

0 

119347567 
119347567 
119347567 

TOTALDESDEPENSESFONCTIONNEMENT 99212966 91790244 139649981 110002305 162651462 132075944 198959625 109592236 138408866 188437334 

TITRE II: INVESTISSEMENT 
SECTION I- REMBOURSEMENT DES EMPRtUNTS D(EDILITE 
CHAPrE XN :REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS DEDIUTE 
Article 1 : R:noursrnnt des ernpnls d6dilh6 
S/TOTAL CHA.0ITRE XX 0 
TOTAL DE LA SECTION 1 0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
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Dakere. 

SECT1ON 2 -TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE 
CHAPITRE XXI : INFRASTRUCTURES 
Aticle 1 :Voles do co munlceatlon 

ECONOMIQUES 
17205561 17544960 

Article 2: Energle
Anle3 :Hydraulkqu 

1500000 1499900 

Article 4: Mar&#hs 
Article 5 :Gares routljes 
Aicle 6: AbaLtirs SdchoIrs 
Article 7: 
S/TOTAL CHAPITRE XXI 
CHAPITRE XXII: INFRASTRUCTURES SOCIALES 
Arniclet :Etablissementsscutalres 
Ankice 2: Formations medicales at centres soclaux 

1500000 

36399238 
4000000 

1499900 

35310184 
4000000 

0 

18360915 

0 

8294640 

0 

22781747 

0 

15573853 

0 

23110942 

0 

17359024 

17205561 17544960 

1073901 
21670 

Article 3: Jeunesse, Spor el culture 
ArtIcle 4 : Ur&nIlsme, 6 ll 
Article 5 :Ciietlre, porq-w hi mrs 

5 814 C27 5813 730 
398915 

Article 6: HabWt 
Article 7: Tourwm o lolsir 
S/TOTAL CHAPITRE XXII 46213265 
CHAPITRE XXII : INFRASTRUCTURES ADMINISTRATIVES 
Article 1 :Admiriistraon G4knra:a 

45123914 18360915 

16721233 

8294640 

5854727 

22781747 

19944474 

15573853 

17467338 

23110942 

12993565 

17359024 

11920462 

0 

7286477 

1494486 

7257345 
Article 2 : Services tdliques 
Article 3: Moyers do Irmaports 
Aicle 4 : 

13000000 3250000 
1000000 30000 

Artcle 5: 
Article 6 : 
Artkle 7: 
S; TOTAL CHAPITRE XXII 
TOTAL DE LA SECTION 2 

0 
47713265 

0 
46 623814 

16721233 
35082148 

5854727 
14149367 

19944474 
42726221 

17467338 
33041 191 

25993565 
49104507 

15 170 462 
32529486 

8286477 
25492038 

7287345 
26326791 

SECTION 3 - DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION 
CIIAPITRE XXIV : AGRICULTURE 
Article 1 : Productlon agrcole 
Article 2• ProtoctIon des v gdtaux 

0 10A 100 8105850 5269000 
2770500 

2671721 
2116055 

48627010 
4206000 

2860140 
1910400 

2753600 
4239000 

1878078 
3180710 

952000 
2954000 

943660 
2415200 

Ankicle 3: Acb"on do Iomratlon 
Anle 4 : DWtenses el restauratlon des sols 
Article 5 :Cong6rvaton des eaux du sous-sol 
Akicle 6: 
Article 7: 
StTOTAL CHAPITRE XXIV 

2 769 500 
10875600 

2769500 
10875350 8039500 4787776 53033010 4770540 6992600 5058788 3906000 3358860 

CHAPITRE XXV : RESSOURCES ANIMALES 
Article 1 : Production alrale 
Article 2: Sant6 anknae 

1539505 1538064 987858 
1849150 

839369 
1828124 

410000 
2020150 

46000 
1810795 2406472 2283371 3334996 2592825 

Article 3: Aclon 
Article 4: 
Ankle 5: 

do orniatlon 1727150 1706184 
427000 500 000 

368 000 150000 189000 
Article 6: 
Anile 7: 
S/TOTAL CHAPITRE XXV 3266655 3244268 2837008 2667493 2857150 1856795 3274472 2433371 3523996 2592825 
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Dakoro. 

CHAPITRE XXVI : FORETS. FAUNE-PECHE 
Artiie 1 : Producton plants 
Article 2: Proloction des focrt at do I& laune 
Article 3: Rebolsement 
Artlae 4 Actions do lo naton 

9633360 

806452 
535 000 

9633323 

797916 
534 900 

2830328 

7 673 00 

2 700 038 

7293200 

1697269 

7216600 

1584434 

440500 

970 400 
602 200 

5606600 

606 675 
600 380 

507070: 

1081000 

4 279 500 2112000 

Article 5 : dveloppenwit piscicoWe 
Article 6: 
Article 7: 97 2M 97071 
,S/TOTALCHAPUTME XXM 
TOTAL DE LA SECTION 3 

Ii 072C12 
25214267 

11063210 
25 182 28 

10504128 
21380638 

10002238 
17457507 

8913869 
64004029 

2024934 
8652269 

7087200 
17354272 

6477 0 
13969239 

5360500 
12790496 

2112000 
8063685 

SECTION 4 - OPERATIONS FLaANCIERES 
CHAPITRE XXVII : PATRIMOINE FINANlCIER 
Article 1 : Placement Awifame 
Aricle 2: Prime do petlicipaon 3000000 3000000 3000000 4250000 7000000 7000000 
Article 3: AquIs lion do vaelus do podefouft 
Article 4: Fonds do do;ation des exploltations A car. Ind. ou corm. 
Article 5 :Vserent au ionds rglona do ddveloppement 
Article 6: 

4064690 1!66570 8116570 8321810 
500000 

8321810 
499900 

8106840 
1000000 

8106840 

Article 7: 
StTOTAL CHAPITRE XXVII 0 
CH,'PITRE XXVIII: VERSEMENT AU FONDS DINVESTISSEMENT 

7064690 0 11 116570 11116570 13071 810 8821710 16106840 15 106840 

Article 1 : Vorsement au Ionds d'lnvestlissemrnt 
S/TOTAL CHAPITRE XXVIII 0 0 0 0 0 0 

69 580 589 
69580589 0 0 0 

CHAPITRE XXIX : VERSEMENT AU FONDS D'EDILITE 
Article 1 : Versonent au fods c6dlit 
S/ TOTAL CHAPITRE XXIX 
TOTAL DE LA SECTION 4 

0 
0 0 

0 
7064690 

0 
0 

0 
11 116570 

0 
11116570 

0 
82652399 

0 
8821710 

0 
16106840 

0 
15106840 

TOTALDESDEPENSESINVESTISSEMENT 72927532 71806642 63527474 31606874 118646820 52810030 149111 178 55320435 54389374 49497316 
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BORDEREAU DE DEVELOPPEMENT DES DEPENSES 
ARRONDISSEMENT: DOGONDOUTCHI 1986 1986 19j7 1987 1988 1988 198C 1989 1990 1990 
TITRE 1 : FONCTIONNEMENT Cr~dits Total d- 3rdits al des Crddls Total d" Cr6dits Total des Crdits Total des 
SECTION 1 - DETTES ouvarts payemenltsuvertsrnets oOuverts paremnents ouverts payemants ouverts payotents 
CHAPITRE I: REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS D'INVESTISSEMENT 
Artile I Infrasuctture 6mnorrque 2298842 2296842 2102257 2102257 
Article 2 Infrastructure socale 2298842 2298842 4007306 4007306 919537 919537 1424107 1424107 
Article 3: Infrastricture adTinistatves 4 007 306 4007 306 
Article 4 r6yeloppenent do Ia production 
Artlcle 'S Int~drts moratolms 912 624 819 052 
Anile 6: 
Article 7: 
S/TOTAL CHAPITRE I 7218772 7125200 0 0 6306148 6306148 919537 919537 3526364 3526364 
TOTAL DE LA SECTION 1 7218772 7125200 0 0 6306148 6306 148 919537 919537 3526364 3526364 

SECTION 2 - SERVICES GENERAUX 
CHAPITRE II: CONSEIL ET COMMISSION;3 
Article 1 : Indemnit6s do semion et do vacation 2356400 2325600 2448000 1621 800 2490000 1920000 
Article 2 : Indemninlt6 do dplacement 104000 92000 
Article 3: Marlel et ourtums 700000 603000 50 000 490880 4000000 2582178 
Article 4 : Frals de transport 251600 209500 200000 42700 
Article 5: Entretlen sane du consell 500 000 353 600 
Artile 6: 400000 4000000 400000 300000 
Aktcle 7: 
S/TO7AL CHA TREII 1200000 956600 0 0 3508000 7025980 3048000 1964500 6594000 4594178 
CHAPITRE Ill : PERSONNEL 
Artile I : Personnel peTnanent 9947600 891103 1000000 6.0729 4406511 4384107 6237535 6059113 
Article 2: -Personneltonporalre 570760 567215 274 ,38 274011 342985 60000 
Article 3: Charges sociales 1068266 952297 577896 560331 875880 781 594 
Article4: Inden s diversas 750000 722788 950000 940676 1632650 1630460 2000000 1857375 
Anile 5 : Habillemont personnel 175 000 155500 175000 161000 200000 182000 
Aricle 6 : Frais mdicaux 200 0.0 67617 
Article 7: 
S/TOTAL CHAPITRE III 10697600 9633871 0 0 3764026 8936417 7066445 7009909 9853400 9007699 
CHAPITRE IV : FONCTIONNEMENT 
Article 1 : Matlrel t mobiler do bureau 1000000 998 337 1400000 1264275 500000 109 500 
Article 2: Malrlet do garage et aleller 150000 137700 150000 122900 100000 50000 
Artile 3 : Fournitures do bureaux 6300000 6003218 3000000 2 999 70,X1 J 000 000 2244601 2900000 2432328 
Article 4 : Transport 11000000 10497181 9 CM- 000 8991782 8500000 8489595 9500000 8849154 
Article 5: Eau, 6lectricll, gaz. tdldphone 
Article 6 : Entretlen et 6quipernent des bAfiments 9911 470 9901 492 

2 000 000 
850 000 

1937355 
84 030 

2 000 000 
2 900 000 

961 884 
2849 175 

1000 000 
4000000 

800087 
3978960 

Arnk30 7: Traitement cuis et peaux 25000 22000 
S/TOTAL CHAPITRE IV 27211470 26401891 0 0 16000000 15909904 173750O0 15 Z4 430 18000000 16220029 
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CHAPITRE V: CHARGES DIVERSES 
Artile I : eas el pdmes 
Anicle 2: Files at r6c:pl~i 
Aricle 3: Fondspoll"q1 
Arile 4: Blens do cheflefe 
Atcle 5: Etal dvN et rocmemient 
Article 6: Police s6wudlt 

18000000 
2911470 

723 907 

16154896 
2909924 

725 907 

20800000 
2842496 

829538 

213600(i 
800000 

20791039 
2759060 

828300 

1765720 
799490 

15107722 
3188653 

788080 

1700000 
500000 

15116739 
3104130 

785000 

1540200 
423108 

16703360 
4036075 
1531655 

4900000 
450000 

16014396 
4035634 
1431 510 

4721 248 
379000 

Article 7: WIct do caisse 
S/TOTALCHAPITREV 
TOTAL DELA SECTION 2 

21637377 
60746447 

19790729 
F,6783091 

0 
0 

0 
0 

27408036 
50680062 

28943629 
59815930 

21284655 
49374100 

20969177 
45898016 

27621090 
62071490 

20581788 
56403694 

SECTION 3 - SERVICES DE COLLECTIVITES 
CHAPITRE VI: ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ECONOMIQUES 
Article 1 :Routes e plsles 2000000 
Article 2: Fontalnes et puits 3 b25 000 
Atcle 3: Marchds 

1991 240 
3825000 

500000 
3 825 000 

475 842 
320 000 

500000 499500 500000 
70u 000 

495 M 
392 500 

Ankle4: Gares roul6es 687000 580377 
Article 5 : Abanoirs, e4choirs 
Aricle 6: 
Article 7: 
S/TOTAL CHAPITRE VI 
CHAPITRE VII: JEUNESSES. SPORTS ET CULTURE 
Article 1 :Stades et terrains do sports 
Article 2: Malson des )eunes etde la cultue 
Aicle 3 :Squares et jardlns publics 
Article 4: Monuments historiques 
Arnicle 5 :Activit6e sportives 
Ankle 6: Acdvitda cultuelles 

6512000 

2000000 

6396617 

1997193 

0 0 4325000 

200000 
400000 

1500000 
2000000 

795542 

398772 

1456586 
1994911 

500000 

200 000 
150000 

1000000 
1500 000 

499500 

709500 
1438650 

1200000 

1000 000 
100 00U 

1000000 
1000000 

887500 

900000 

992205 
995000 

Ankle 7: Entretlen 16viseurs coummunautaires 
S/TOTAL CHAPITRE VII 2000000 1997193 
CHAPITRE VIII :VOIERIE, HYGIENE PUBUQUE. LUTTE CONTRE LINCENDIE 
Ankle I : Mal6delel lourttura 2000000 1987412 

0 0 4100000 

100000 

3850269 

84155 

2850000 2148150 3100000 2887205 

Ancle 2: Eclakrage public 
Article 3 :Hygi ne, assanlsemrent 
Aricle 4 :Lule co.re rlcendie 

2445000 
3407400 

2433626 
3405846 

Article 5: Cirmtibres at pomles funbres 
Ankle 6: Voles pubiklUes 
Article 7 : 

1000000 959234 

S/TOTAL CHAPITRE Vll 
TOTAL DE LA SECTION 3 

2000000 
10512000 

1987412 
10381222 

0 
0 

0 
0 

6952400 
15377400 

6852861 
11528972 

0 
3350000 

0 
2647650 

0 
4300000 

0 
3774705 

SECTION 4 -SERVICES SOCIAUX 
CHAPITRE IX: ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 
Article 1: Entretlen mobiller 150000 115 400 
Ankle 2 :Entreten bUnents 
Aricle 3:Transports 
Article 4 : Cantnes scolaires 

7000000 6999075 250000 249920 250000 241 200 100000 69460 

Article 5: Alphabetisatlon
Artkle 6: MaIdel dkdactlque ot pkdagoglquo 
Article 7: 

550000 549835 

S/TOTAL CHAPITRE IX 7000000 6999075 0 0 250000 249920 250000 241 200 800000 734695 
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CHAPITRE X: FORMATIONS MEDICALES ET CENTRES SOCIAUX 
Article I :Malddel tIournitums 
Article 2: Frais dhospilaltsatlon 700000 31184 500000 200000 
Artke 3: Transports 300000 45160 300000 218680 200000 199955 
Arnl:s 4 *Assistance publique 1100000 1 037580 500 000 476635 500 000 297270 450000 400035 
Article 5: Entrotlen des bAtiments 700000 692000 500000 427700 
Atcle 6: 
Article 7: 
S/TOTAL CHAPITRE X 1 100000 1037580 0 0 2200000 1244979 1300000 515950 1350000 1 035690 
TOTAL DE LA SECTION 4 8100000 8036655 0 0 2450000 1494899 1550000 757150 2150000 1770385 

SECTION 5 - CONTRIBUTIONS SUBVENTIONS 
CHAPITRE XI: CONTRIBUTIONS SUBVENTIONS 
Article 1: Contributlion aux organismes dint6r61 conun 500000 50o 000 
Artcle 2 :Contributlon aux prdfectures 11516917 11516917 3120996 3120996 ;043872 2043872 2224772 2224772 
Artcle 3 :Contibutions aux Inst.d la Soc.de Ddveopj 4000000 3995530 5235125 5235125 4538430 4538430 4667670 4138424 
.AIlcle 4: D)dfidt des exploltatlons Acaractire kid. ou commercial 
Article 5 : Subvenlons aux associatIon 1500000 531 850 2400000 2385846 600 000 300000 30000 
Article 6: ConWIbutlon aux toires 50000 7000 1 0DO 000 996155 150000 754875 
Article 7 : Fonds ridgloci da ddveloppemrnl 1 173989 1 173989 1423989 1423989 2 16C 579 2168579 
S/TOTAL CHAPITRZ XI 17016917 16044297 0 0 11980110 11922956 9606291 9002446 11361021 10086650 
TOTAL DE LA SECTION 5 17016917 16044297 0 0 11980110 11922956 9606291 9002446 11361021 10086650 

SECTION 6 - APPROVISIONNEMENT DES RESERVES 
CHAPITrE XII : VERSEMENTS AU FONDS D'INVESTISSEMENT 
Article 1 : Versements au Fondsdinveslissemrnt 27235322 45663752 62510512 55193119 37437257 8090719 59732528 53373473 
S/TOTAL CHAPITRE XII 27235322 45663752 0 0 62510512 55193119 37437257 8090719 59732528 53373473 
CHAPITRE XIII :VERSEMENT AU FONDS DE RESERVE 
Article 1 : Versements au Fonds do rserve 1 905 828 2249665 
S/ TOTAL CHAPITRE XIII 0 0 0 0 1905828 0 2249665 0 0 0 
TOTAL DE LA SECTION 6 27235322 45663752 0 0 64416340 55193119 39686922 0090719 59732528 53373473 

TOTALDESDEPENSESFONCTIONNEMENT 130829458 144034217 0 0 151210360 145262024 104486850 67315518 143141403 128935271 

TITRE II: INVESTISSEMENT 
SECTION 1 - REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS D'EDILITE 
CHAPITRE XX : REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS D'EDILITE 
Aicle I : Remboursement des emprunts ddild 11568649 11568649 2107257 2102257 
S/TOTAL CHAPITRE XX 11568649 11568649 0 0 2107257 2102257 0 0 0 0 
TOTAL DE LA SECTION 1 11568649 11568649 0 0 2107257 2102257 0 0 0 0 
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SECTION 2 - TRAVAUX (YINFRASTRUCTURE 
CHAPITRE XXI: INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES
Artcle I : Voles do communication 257154 257154 
Artlcle 2: Energle 
Ancle 3: Hydraulique 

8331707 7260792 
622135 

7003638 
612896 

Article 4 : Marchs 
Article 5: Gares routlbs 

638092 559040 
2282755 2282755 

Article 6: Abattolus SdchoIrs 1587375 1448300 
Article 7: 
S/TOTAL CHAPITRE XXI 8331707 0 0 0 10108394 9 623 871 257154 257154 2282755 2282755 
CHAPITRE XXII : INFRASTRUCTURES SOCIALES 
Article 1 : Etablissemrntsscolalres 15000000 15000000 19 568 3e3 18232350 11434968 7413478 8704948 8483 -48 
Article 2 : Fomnations rdfCales of contras soclaux 
Article 3 :Jouness, Sport et culture 
Arkle 4: Urbanlsme, ddlM 7351000 7251000 

445390 441 100 
1760000 1760000 

Article 5 :Cimetlrm, pompes fun~bres 
Antle 6: Habitat 
ArtIcle 7 : Tourisme atl olirs 
S/TOTAL CHAPITRE XXII 22351000 22251000 0 0 20011778 18673450 11434968 7413478 10464948 10243548 
CHAPITRE XXIII : INFRASTRUCTURES ADMINISTRATIVES 
Anklcle 1 :Administraton Gdndwale 
Article 2: Services tedhnlques
Article 3: Moyens do transports 6000000 
Article 4 : 

6000000 

9371 153 8159133 2673632 
723600 

2673631 
723 040 

18 000000 

12970650 
1413610 

17700000 

12453300 
416841 

Article 5: 
Article 6: 
Article 7: 
S/TOTALCHAPITREXXIII 
TOTAL DE LA SECTION 2 

6000000 
38682707 

600CO000 
28251 000 

0 
0 

0 
0 

9371 153 
39491325 

8159133 
36455457 

3397232 
13009354 

3393671 
11067303 

32384260 
45131 963 

30570141 
43096444 

SECTION 3 -DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION 
CHAPITRE XXIV : AGRICULTURE 
Article I : Production agricole 
Article 2 : Protection des vdgdtaux 
Article 3: Actions do ormaton 

250000 

3397800 

224 650 

3366160 

2233938 
5738400 

1941028 
5646388 

1842735 
3225400 

368600 

1768507 
3199822 

366850 

2 09 229 
3655800 

1850009 
3603387 

Article 4: Dfenses at rstauratondes sob 
AnIcle 5: Conservation dee eaux du sous-sol 
Article 6: 724390 724296 546126 546126 606960 410405 
Article 7: 
S'TOTAL CHAPITRE XXIV 3647800 3590810 0 0 8696728 8311712 5982861 5881305 6414989 5863801 
CHAPITFIE XXV : RESSOURCES ANIMALES 
Artle 1 :ProduccUon anlne,'3 
Article 2: Sant6 anknale 

864000 793565 1267800 
1151433 

1267800 
1151112 

160 800 
575716 

1680310 
568728 

1706800 
1461600 

1577372 
1450605 

Article 3: Actions delonnation 1511256 1511195 
Article 4: 
Article 5: 

325950 325950 ;52 225 
324 650 

452087 
324620 

408 375 403902 

Article 6: 
A.icle 7: 
S/TOTAL CHAPTrE XXV 2375256 2304760 0 0 2745183 2744862 3033391 3025745 3576775 3431879 
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I 4A.PITRE XXVI: FORETS. FAUNE-PECHE 
;,..o--eI :Production plants
Article 2: Protection des forilts at do la faune 

5121322 4825888 1877801 
113000 

1569746 
112240 

1525801 
113000 

1395758 
112500 

1660682 
97500 

1523934 
97500 

Article 3: Rebolsemnl 3676900 2284213 4427250 4306283 1168300 1167588 
Article 4: Actions de omaton 13527028 2186743 
Article 5: D,4veloppemnent plscicole 
Article 6: 
Article 7 : 
S/TOTAL CHAPITRE XXVI 
TOTAL DE LA SECTION 3 

18648350 
24671406 

7012631 
12 90 201 

C 
0 

0 
0 

566770' 
17109612 

3966199 
15022773 

6066051 
15082303 

5814541 
14721591 

2926482 
12 915 24, 

2789022 
12 084 70"2 

SECTION 4 - OPERATIONS FINANCIERES 
CHAPITRE XXVII: PATRIMOINE FINANCIER 
Article I: Placemnon Aterns 
Article 2 : Prises do participation 
Article 3: Aqulsition do valeurs do porteieulle 
Article 4 : Fonds do dotation dos exploitations Acar. d. ou comm. 
Article 5: Versement au Iondsr6glonal do d,,eloppemenl 
Article 6: 

10470250 10470250 

3750000 

5076860 

3750000 

5076860 

6750030 

9335340 

3000000 

9276848 

Article 7 : 
S/ TOTAL CHAPITRE XXVII 0 0 0 0 10470250 10470250 8826860 8826860 16085340 12276848 
CHAPIrRE XXVIII :VERSEMENT AU FONDS LINVESTISSEMENT 
Article 1 :Verseren m onds d'invoslissement 
S/TOTAL CHAPITRE XXVIII 
CHAPITRE XXIX : VERSEMENT AU FONDS DEDILITE 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Article I:Verserrmnt au fonds d6dilt6 4897743 6058850 
S/TOTAL CHAFITRE XXIX 0 0 0 0 4897743 6 058 850 0 0 0 0 
TOTAL QE LA SECTION 4 0 0 0 0 15367993 16522100 8 826660 8826860 16085340 12276848 

TOTAL DES DEPENSES INVESTISSEMENT 72922762 52727850 0 0 74076187 70 110587 38998517 34615754 74132549 67457994 
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BORDEREAU DE DEVELOPPEMENT DES DEPENSES 
ARRONDISSEMENT: MIRRIAH 1906 1988 1987 1987 1988 1988 1 989 1 989 1 990 1990 
TITRE 1: FONCTIONNEMENT Crdits Total des Crddits Total des Cr~dts Total des Cr6dils Total des Cr6dits Total ded 
SECTION 1 - DETTES ouvefls payements ouverts payemnents ouverts payernents ouvt payemonts ouvorts pay.rments 
CHAPITRE I : REN.DOURSEMENT DES EMPRUNTS DINVESTISSEMENT 
Article I :Inmstruct,.ve 6ono'nique 3 473 80 3 473 806 
Article 2: Infrastrctua soclale 
Article 3 :n rasucture adninistraive 973044 973044 6162969 6162969 61629696162969 5189925 5189925 312 112 
Article 4: D6veiappernent do la production 
Article 5: Int6rts moeatolres 327 000 327 000 
Article 6:
 
Article 7:
 
S/TOTAL CHAPITRE I 1300044 1300044 6162969 6162969 6162989 6162969 8663731 8663731 312112 0
 
TOTAL DE LA SECTION 1 1300044 1300044 6162969 6162969 6162969 6162969 8663731 8663731 312112 0
 

SECT;O, - SERVICES GEIERAUX
 
CHAPITRE 11 : CONSEIL ET COMMISSIONS 
Article 1 : Indermlds do session ot do vacation 1000000 461000 500000 2136000 1092000 4326535 1024000 880000 640000 
Arto-le 2• Indonltds do d6placement 300000 267057 100000 100000 100000 96300 
Anicus 3 : Matdriel et fourntures 2500000 2461000 1 250 000 303255 
Article 4 : Frais do transport 500 000 459 521 300 000 291 905 300 000 279 230 3300000 253 070 
Article 5: Entrelen salto du conseil 400 000 400 000 200000 180000 
Article Z : 1 137750 1 175675 
Article 7: 
S/TOTAL CHAPITRE II 2200000 1 587578 1 100000 471 905 6173750 5007905 8 976 53. 1676625 880000 640000 
CHAPITRE III : PERSONNEL 
Article 1 : Personnel perrnanent 1000000 461000 9865338 9935191 10723266 10452564 11675238 10201586 7796495 7627708 
Article 2: Personnel taef1oraire 599850 599260 500 000 489459 750000 669306 
Article 3. Charges sociales 1 896351 1360855 1896351 1463497 1874987 1 466775 547649 547651 
Article 4 :Indemnitds diversos 4 719800 3415282 1520000 2088753 1520000 1 539797 ,520000 1060787 793800 87C 200 
Article 5 :Habillement personnel I t167000 10995177 145000 144925 145000 154000 
Article 6: Frals mddicaux 1 000 000 545 9. 50000 500000 
Article 7: 40000 
S/TOTAL CHAPITRE III 16886800 14871459 14426689 14115649 15384467 14055118 16224225 13218607 9887944 9714865 
CHAPITRE IV : FONCTiONNEMENT 
Article 1 : Ma del 0t mobltler do bureau 600000 583795 500000 377190 1000 00 997500 200000 193800 
Arnicle 2: Maldriel do garage 01 atelier 300000 299950 200000 195875 200000 159000 
Article 3 : Fournitures de bureaux 3200000 2984495 1540000 1539685 2250000 2172400 2199400 1851595 1 161 196 10106000 
Aticle 4:Transport 5500000 5485736 850000 7981450 10500000 10305902 11042204 11938306 2500000 2 339 260' 
Article 5 : Eau, ltectrlcit6, gaz,t4Iphcne 1650000 1712151 5439148 5439148 1500000 1437950 2500000 2563550 1350000 1567727 
Article 6: Entretlen eat qulpement des btlmenb 1300000 1297940 1500000 1516700 2500000 2486340 4608820 A848820 
Arnicle 7 :Traitement cuirs 0t peaux 200000 199305 300000 259500 300000 193630 
S/TOTAL CHAPITRE IV 10350000 10182382 17879148 17341273 16750000 16265517 19741 604 20239921 9820016 19105607 

http:Inmstruct,.ve
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CHAPITRE V: CHARGES DIVERSES 
Article I :Rerniseetpdmes 27937146 27918247 29000000 29000033 30000000 30210771 29000000 29004699 3610000 2867353 
Article 2:FWles eIticepons 3838489 3717435 3000000 2902245 2246790 2520805 2246790 2345740 1300000 1308 535 
Article 3: Fonds po;itliques 500000 490000 962920 959000 1212910 1 199000 750000 732860 
Article 4: Blens do chetlere 586000 584000 586000 584000 58 000 584000 542000 452000 
Article 5: Etal dvl at recensement 2976852 2955730 30(0000 2173605 2550000 2518785 100000 42015 
Article 6: Police scundt6 300000 298205 300000 277 130 300000 317448 350000 324935 
Article 7: DdPcit do cafe 
S/TOTALCIAPITREV 32361 35 32219682 36362852 36230213 37095710 38725311 35851700 35837672 6110000 5275698 
TOTAL DE LA SE(.TION 2 61 798435 58861101 69768689 68 159040 75403927 72053851 80794064 70972825 26697 960 34736170 

SECTION 3 -SERVICES DE COLLECTIVITES 
CHAPITRE VI: ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ECONOMIQUES 
Articl1 :Roules et psles 2500000 2288635 1500000 1635100 1000000 1053334 300000 217000 
Article 2 :Fontaines et pults 4800000 4069826 2 500 000 1755000 1500000 1500 000 1500000 1372658 
Article 3: Marchds 647000 584 788 787000 790 596 787000 744 084 600000 592100 
Article 4: Gares roullbres 
Aflk.le 5: Abattoim, eholm 2417000 1945750 
Article 6:
 
Article 7:
 
S/TOTAL CHAPITRE VI 10364000 8888999 4787000 4180696 3287000 3297418 1800000 1589658 600000 592100
 
CHAPITRE VII : JEUNESSES. SPORTS ET CULTURE
 
Article 1 : Stdes et leans de sports 1500 00 1695000 5000000 4 990 780 300000 370250 50000 
Aricle 2: Malson des leur at do I cultuo 1 000 000 977675 1500000 ' 500000 1000000 972500 2207220 
Article 3 : Squares at jardins pablics 200000 
Article 4: Monuments histodqus 192000 
Article 5: Actvits spordtes 1800000 1766729 
Article 6: Achrits cuttureas 2 250000 2161890 50000 44535 
Article 7 : Entretlen f ldviseurm comnunautalres 1000000 810000 300000 298 000 
S/TOTAL CHAPITRE VII 2500000 2672675 6500000 6490780 1300000 1342750 5050000 4738619 2999220 342535 
CHAPITRE VIII :VOIEFJE. HYGIENE PUBLIQUE, LUTrE CONTRE L'INCEND!E 
Article 1 : MaIkrel at lournllure 5000000 4855890 150000 100000 
Articlo 2: Eclakrago public
Article 3: Hygiene, assainlssement 
Article 4: Lutte contre rlncendle 

3000000 

909277 

2 875 752 

885 860 

4000000 

998 350 

2222220 

843 053 
Atkle 5 :Clrne !res at pompes funbbres 1 000000 35000 100000 
Article 6 :Voles publlques 
Article 7: 
S/TOTAL CHAPITRE VIIi 5 000 00 4855890 4909277 3796612 5248350 3 165273 0 0 0 0 
TOTAL DE LA SECTION 3 17 P64 000 16417564 16196277 14468088 9835350 7805441 6850000 6328277 3599220 934635 

SECTION 4 - SERVICES SOCIAUX 
CHAPITRE 'X: ETABLISSEM ENTS SCOLAIRES 
Article 1 : Entretin moblller 3420000 3416500 500000 433400 500 000 316900 155315 152000 
Article 2: Entretlen bAftments 1000000 1028177 1000000 950300 1 000 u00 432550 155315 154550 
Article 3: Tryarsports 1679800 1677719 1 180020 1 179950 983290 981 100 
Article 4 : Cantines scolalres 4373000 2822 569 
Article 5 :Nphabdtlsatlon 1358060 1247200 
Article 6 : MaIdel didactlque at pdagoglque 
Article 7 : 

2275 000 2274 340 
1396400 1395405 1000000 959160 1000000 25600 

S/TOTAL CHAPITRE IX 8327800 6774628 6996420 7020032 4841350 4571 160 2500000 775050 310630 306550 
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CHAPITRE X : FORMATIONS MEDICALES ET CENTRES SOCIAUX 
Article 1 :Maldriel alo.itures 2000000 
Article 2:Frals dhoslallsatlon 462000 
Article 3: Transports 700 000 
Article 4: Assistance publklue 
Article 5: Entrellen des batlments 6531 605 
Article 6: 
ArtIcle 7 : 
S/TOTAL CHAPITRE X 9693605 
TOTAL DE LA SECTION 4 18021405 

1935428 
171380 
549 955 

5 428 105 

8084868 
14859496 

1050492 
2700000 
1000 000 

4750492 
11746912 

1111 235 
1331305 

999 626 

3442166 
10462198 

1000000 
1500000 
1000000 

500000 
500 000 

4500000 
9341350 

878 185 
23900 

839 938 
560000 
33. 475 

2636498 
7207658 

800000 
1000000 
1000 0OO 

50 000 

3300000 
5800000 

205620 
248750 
748 800 
418100 

1621270 
2396320 

200000 
100000 

330000 

630000 
240630 

136G0 

338930 

352590 
659140 

SECTION 5 - CONTRIBUTIONS SUBVENTIONS 
CHAPITRE XI: CONTRIBUTIONS SUBVENTIONS 
Article 1: Contrlbution aux organisms dlnt~rt commun 
Article2:Contributlonauxpr6fectures 22537038 
ArficW 3:ContrbuonsauxInsLdolISoc. doDdvoloppmrn 
Anlcie 4 : DfIclI de exploitations Acaractre Ind.ou commercial 
Article 5: Subvintons aux associations 7700 000 
Article 6: Convlbutlon aux folres 
Article 7 : Fonds r6glonal do d6veloppermont 
S/TOTAL CHAPITRE XI 30237038 
TOTAL DE LA SECTION 5 30237038 

22537038 
0 

7612555 

30 149593 
30149593 

3025246 
12857295 

6200000 
1700000 

23782541 
23782541 

3025246 
12857295 

6379 645 
1699487 

2396, 873 
23961873 

4097006 
7661115 

1500000 
1787500 

15 04 621 
15045621 

4097006 
7661115 

1602500 
1787500 

15'.48121 
15148121 

3850012 
7668220 

900000 
1400000 

13818232 
13818232 

3759528 
7668220 

823540 
1416589 

13 667 877 
13667077 

774 "92 
566730 

800000 
300000 
350000 

2791 222 
2791 222 

439705 
411125 
279000 

1129830 
1129830 

SECTION 6 -APPROVISIONNEMENT DES RESERVES 
CHAPITRE XII: VERSEMENTS AU FONDS D'INVESTISSEMENT 
Article I : Versoments au Fonds dnvostlssernent 52364241 
S/TOTAL CHAPITRE XII 52364241 
CHAPITRE XIII :VERSEMENT AU FONDS DE RESLRVE 
Article I : Vesernamn sau Fonds do r6srve 4756052 
S/TOTAL CHAPITRE XIII 4756052 
TOTAL DE LA SECTION 6 57120293 

71480123 
71 480 123 

0 
71480123 

70750038 
70750038 

2780374 
2780374 

73530412 

6. 813848 
64813848 

2780374 
2780374 

64813848 

78428183 
78428183 

1631870 
1631870 

78428183 

64068233 
64068233 

0 
64068233 

79583621 
79583621 

0 
79583621 

41063021 
41 063021 

0 
41063021 

6610610 
6610610 

42359 
42359 

6652969 

0 

0 
0 

TOTALDESDEPENSESFONCT1ONNEMENT 186341215 193067921 201187800 188028016 194'17400 172446273 195509648 143092051 40994113 37459775 

TITRE II: INVESTISSEMENT 
SECTION 1 -REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS D'EDILITE 
CHAPITRE XX : REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS D'EDILITE 
Article I:Remboursement des emprunb d~dilft 
S/TOTAL CHAPITRE XX 
TOTAL DE LA SECTION 1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
a 

0 
0 
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SECTION 2 - TRAVAUX DINFRASTRUCTURE 
CHAPITRE XXI : INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES 
Aile 1 : Voles de commuolcaton 
Anile2 : Energle 
Article 3 : Hydraulique 
Article 4: Marchds 
Article 5 : Gares routlres 
Article 6: Abattolrs Schoirs 1735700 1729720 2397450 1994000 2157800 1834190 
Artle 7 : 
StTOTAL CHAPITRE xI 0 0 1735700 1729720 2397450 1994000 2157800 1834190 0 0 
CHAPITRE XXII: INFRASTRUCTURES SOCIALES 
Article t : Etablissornents scolalres 15000000 14770500 16227060 15968695 2977150 1073901 
Mllcle 2: Fornatonsm dcaleset centres soclaux 4000000 4000000 17500000 17458275 22475090 22614 150 500000 21670 
Artile 3 :Jeunesse, Spos at culture 
ArtIcle 4: Urbanism, 4dlU1 1500000 398915 
Article 5: Cimstler*, pones hin~bms 
Arkle 6: Habitat 
Article 7 :Tourisme et los, 
SITOTAL CHAPTRE XXII 19000000 18770500 17500000 17458275 22475090 22614150 16227060 15968695 4977150 1494486 
CHAPITRE XXIII : INFRASTRUCTURES ADMINISTRATIVES 
Anile I : Administration Gd64aJe 14159030 14154713 42474169 19641260 2066730 1500000 
A.rtcle 2 : Services tednklues 1875 800 1486040 
Article 3: Moyens do transports 2243000 2243000 9000000 9000000 
A.k-le 4: 
Article 5 : 
Article 6: 
Artile 7: 
S/TOTALCHAPITREXXIII 16402030 16397713 0 0 0 0 533499616 30127300 2066730 1500000 
TOTALDELASECTION2 35 402 0-q'I. 168213 19235700 19187995 24872540 24608150 71734829 47930185 7043860 2994486 

,ECTION 3 - DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION 
CHAPITRE XXIV: AGRICULTURE 
Xicie 1 : Producton agricole 13948619 8 80593 10 651 585 8655439 
Article 2: Protection des v6gotaux 5722600 4859495 5880650 3630801 
Article 3: Actions do Jormaton 1549800 1549098 
ArkIe 4: Mnfenss et restauratlon des sots 
Article 5 :Conservation des eaux cu sous-sol 
Article 6: 
Article 7: 
StTOTAL CHAPITRE XXlV 1549800 1549098 19671219 13665388 16532235 12286240 0 0 0 0 
CHAPITRE XXV : RESSOURCES ANIMALES 
Artile 1 : Production aninale 15328030 707250 
Artkle 2: Santd anImale 3402787 2029686 2676096 1748984 2105361 1529631 
Article 3: Actions do omatlon 2683185 2914250 
Article 4: 2500000 1629862 1582000 1580530 
Article 5 : 
Article 6: 
Article 7: 
StTOTAL CHAPITRE XXV 180:1 215 9987200 3402787 2029686 5176096 3378846 2105361 3111631 1580530 0 
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CHAPITRE XXVI: FORETS, FAUNE-PECPE 
Artle1 : Production plants 8243411 8 18Y 850 3919837 3740092 2138082 2031700 
Article 2: Protection des sorts oldo la fauna 3919837 3740092 2138082 2031 700 
Aicle 3: Rcbolot l 23455990 3894265 3893750 4038520 3869120 2741 506 2740000 500 000 393500 
Article 4 :Acion de matlion 
Article 5: DdveloppomenI pblcicloe 544725 544680 
Article 6: 651850 651740 
ArtJcle 7: 
S/TOTAL CHAPITRE XXVI 
TOTALDELA SECTIC 3 

31699401 
51260416 

8189850 
19726148 

11733939 
34807945 

11373934 
27069008 

8312684 
30021015 

7932520 
23597606 

393801 
6043442 

3936420 
7048051 

50000 
2080530 

393500 
393500 

SECTION 4 - OPERATIONS FINANCIERES 
CHAPITRE XXVII :PATRIMOINE FINANCIER 
Arki. 1 Pl.qcernent AtannQ 
Article 2 Prise do partdpaloi 
Article 3: Aquisifion do valeur do porlefeuflfa 
Anicle 4: Fonds do dotation des exploltaLkons 6 car. Ind. ou cormm. 
Article 5: Versement au fonds r~glonal do dveloppemrient 

6500000 5500000 7225000 7225000 7225000 

7668220 

7225000 

7668220 566730 250000 
Article 6: 15126230 15126230 
.Atlcle 7: 
S/TOTAL CHAPITRE XXVII 0 0 21626230 20626230 7225000 7225000 14893220 14893220 566730 250000 
CHAPITRE XXVIII : VERSEMENT AU FONDS (INVESTISSEMENT 
Article 1 :Versement m fonds dInvestisseemon 5325000 
S/TOTAL CHAPITRE XXVIII 
CHAPITRE XXIX :VERSEMENT AU FONDS D'EDILITE 

5 325000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Article 1 :Versment au fonds 6diill4 7 325 000 180795 
SITOTAL CHAPITRE XXX G 0 7 325 000 180795 0 0 0 0 0 0 
TOTAL DE LA SECTION 4 5325000 0 28951230 20807025 7225030 7225000 14893220 14893220 566730 250000 

TOTALDESDEPENSESINVESTISSEMENT 91987446 54894361 82994875 67064028 62118555 55430756 92671 491 69871456 9691 140 3637986 
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BORDEREAU DE DEVELOPPEMENT DES DEPENSES 
ARRONDISSEMENT :TCHIROZERINE 1986 1986 
TITRE 1: FONCTIONNEMENT Crddits Total des 
SECTION 1 - DETTES ouverts payemnents 
CHAPITRE I : REMKOURSEMENT DES EMPRUNTS D'INVESTISSEMENT 

19e7 
Crddits 
ouverts 

1987 
Total des 

payernents 

1988 
Crddlts 
ouverts 

1988 
Total des 

payements 

1 989 
Crddits 
o- -ts 

1 989 
Total des 

payemens 

1 990 
Credits 
ouverts 

1 990 
Total des 

payements 

Article I: Infrastructure oonomlque 808 119 808 119 808 119 806 119 1 756 708 878 354 
Article 2 : Infrastructure socials 
Article 3: Inlrastructure adminIstrative 
Article 4: Ddveloppement d la production 

1 491 822 
3882949 
1704529 

3882949 
1 491 822 
3882949 
2704529 

973044 
1 491 822 
3 882 949 
1704529 

2 765 727 
2733549 
2140945 

0 
0 

2140945 

1 774 746 
5 ,67 098 
z 140945 

1887 373 
27335 
214094. 

Article 5 : Int rts moratolres 
Article 6: 
Article 7: 
S/TOTAL CHAPITRE I 
TOTAL DE LA SECTION 1 

7887419 
7807419 

3882949 
3882949 

8887419 
8887419 

1781 163 
1781163 

7887419 
7887419 

0 
0 

7640221 
7640221 

2140945 
2140945 

13139497 
13139497 

7640221 
7640221 

SECTION 2 - SERVICES GENERAUX 
CHAPITRE II: CONSEIL ET COMMISSIONS 
Anicle 1: Indernnilts do session el ds vacation 300000 300000 288000 1140000 72900 1 400000 864000 1000000 774 000 
Article 2: Indeninl s do d~placement
Artkic 3: Mal erlel tlourritures 
Article 4:FraJs de transport 
Artice 5: Entretlen salle du comjell 

120000 
120000 120000 100000 40000 

100000 
200000 
100000 

59000 
192895 
77500 

100000 
200000 
100000 

93110 
192250 
95000 

Article 6: 
Aricle 7: 
StTOTAL CHAPITRE II 540000 0 420000 288000 1240000 112900 1800000 1 193395 1400000 1 154360 
CHAPITRE III : PERSONNEL 
Article 1 :Personnel permanent 
Article 2: Fersonnel temporaire 
Article 3: Charges soclales 
Article 4: Indemnils diverses 
Arnicle 5: Habillernent personnel 
Article 6 : Frais mndIcaux 

3697512 

450000 

3551 854 

257736 

3244200 

403510 
350000 
50000 
50000 

3219129 

401951 
261 796 

50 000 

3723043 

458772 
142923 
50000 
50000 

3541 772 

431 405 
109920 
50000 

6283783 
921 184 
852075 
150 000 
80000 
50000 

6161 607 
920376 
848 222 
131 460 
80000 
42925 

8764267 
1 211960 
1 214478 

150000 
80000 
50000 

6751 286 
1 196970 
1 143805 

147740 
80030 
20000 

Article 7: 
S/TOTAL CHAPITRE III 4147512 3809590 4097710 3932876 4424738 4133097 8337042 8184590 11470705 11339801 
CHAPITRE IV : FONCTIONNEMENT 
Article 1 : Matdrial et mobiller do bureau 
Article 2: Matddrl do garage at atelier 
Ankle 3 :Fournltures do bureaux 
Aricle 4 :Transport 
Article 5: Eau. dlectricit4, gaz. t61phone 
Ankle 6: Entretien at 6quipernent des bItiments 
Ankle 7: TraJltcment culrs at peaux 
StTOI AL CHAPITRE IV 

1330000 
3275000 

830000 

5435000 

1239120 
2492470 

801 550 

4533140 

250 0OO 
100000 
850000 

4500000 
100 000 
90000 

50300 
6750000 

230250 
80900 

855245 
4314626 

9000 
900000 

49900 
6439921 

500 000 
50000 

1 110000 
3000000 

150000 
350000 
50000 

5210000 

499992 
50000 

1 109130 
2991 852 

149 875 
340 500 
45000 

5186349 

800 000 
103000 

1 00 000 
8000000 

150 000 
700 000 
100000 

10850000 

686000 
0 

965836 
7671926 

140 330 
700000 
99860 

10263952 

500000 
100000 

1 300000 
7046816 

100000 
900000 
10000 

10046816 

497 118 

1299969 
7041 273 

99955 
899 950 

77050 
9915315 
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CHAPITRE V : CHARGES DIVERSES 
Article I : Rerlses prme 3000000 1415945 3000000 2436713 2500000 2476028 5437400 4511 236 5071 982 3388325 
Article 2: Files et r6cepons 
Article 3: Fonds poiltlques 

2175000 2165975 3129224 
1064612 

3 075 6(6 
1060500 

2844371 
1221874 

2883396 
1219000 

3241276 
991003 

3240980 
991000 

2100693 
878868 

2099150 
877200 

Article 4 :Blens de chefted 150000 100000 100000 100000 100000 100000 150000 150000 150000 150000 
Article 5: Etat civil at recoensemnt 2200000 1707862 850000 843940 850000 794760 1275000 1251 535 
Article 6: Police eicudrt6 255000 222550 226000 218155 452000 383530 300000 299900 
Article7 : Dictde calae 1000000 2940000 2939960 
S/TOTAL CHAPITRE V t3 325000 3681920 2748836 8603291 7742245 7740519 14061 679 13011466 9776543 8066110 
TOTAL DE LA SECTION 2 16447512 12024650 21016546 19264088 18616983 17172865 35 W., 721 32653401 32694064 30475586 

SECTION 3 - SERVICES DE COLLECTIVITES 
CHAPITRE VI : ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ECONOMIQUES 
Article 1 : Routes et plates 500 000 250 00 600000 598 900 
Article 2: Fontaines et pulls 2050000 2 050 000 20000 500 000 499 200 500 000 500 000 
Article 3 :March~s 
Article 4 :Gares routlkes 
Article 5: Abatiolm, s6cholm 620000 619080 
Arile 6: -- .m, . , 
Article 7: 
S/ TOTAL CHAPITRE VI 2550000 0 2300000 20000 1 100000 1098100 500000 500000 620000 619080 
CHAPITRE VII :JEUNESSES, SPORTS ET CULTURE 
Aicle I : Slades et efrrains de sports 150000 200000 200000 100000 
Article 2: Malson des Jeunes at de Ia culture 150000 46250 300000 297000 350000 342000 450000 
Article 3 : Squares et Jardns publics 
Article 4: Monuments hisforiques 
Article 5: AcUvitds sporttves 150000 1000000 999623 1 500000 1500000 1000000 997300 
At;cle 6: Activilts culturelles W250000 235525 300000 299575 2300000 2300000 1000000 990125 
Anicle 7 : Entretlen klevlseurs communautaims 
S/TOTAL CHAPITRE VII 0 0 700000 281775 1800000 1796198 4150000 4142000 2550000 198' 425 
CHAPITRE VIII : VOIERIE. HYGIENE PUBUQUE. LUTTE CONTRE LINCENDIE 
Anlcle I : Mal6riel at fourniture 
Article 2: EclaIrag* public 
Article 3: Hygibne. assanleseent 
Article 4 : Lutle contre rincendle 
Article 5 : Clmetlbres et pompes unbbres 
Article 6 :Voes publlquee 
Article 7: 
S/TOTAL CHAPITRE VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL DE LA SECTION 3 2 550 000 0 3000000 301775 2 900 000 2894298 4650000 4642000 3170000 2606505 

SECTION ' 4 - SERVICES SOCIAUX 
CHAFITRE IX: ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 
Article 1: Entretlen mobllier 50000 50000 50000 50000 50 000 50000 
Article 2: Entretlen btiments 1470272 1 132352 1200000 1196620 1500000 1500000 1000000 871000 
Article 3: Transpodts 50000 50000 49946 100 000 62244 100 000 90000 
Article 4 : Cantines scolalres 
Article 5: Aphabdtlsatlon 1 057 600 755 300 400000 330600 
Ankcle 6: Matdrel didactique at pddagoglque 
Article 7: 
S/TOTAL CHAPITRE IX 0 0 1570272 1 132352 1 300000 1296566 2707600 2367544 1 550000 1291 600 
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CHAPITRE X: FORMATIONS MEDICALES ET CENTRES SOC"IAUX 
Article 1 : Mairlol at louritums 
Article 2: Frals dhosptallatlion 
Article 3: Transports
Article 4: Asistance publqu 300000 
Article 5 : Entretlen des ballments 1 500 000 
Article 6 : 
Article 7: 
S/TOTAL CHAPITRE X 1800000 
TOTAL DE LA SECTION 4 1800000 

294000 
768 000 

1062000 
1062000 

200000 

200000 
1770272 

190100 

190100 
1322 452 

300000 

300000 
1 600 000 

296381 

296381 
1592947 

500000 

500000 
3207600 

495960 

495960 
2863504 

500000 

500000 
2 050 00 

493800 

493800 
1785400 

SECTION 5 - CONTRIBUTIONS SUBVENTIONS 
CHAPITRE Xl: CONTRIBUTIONS SUBVENTIONS 
Aricle I: Conribution rux orgasrnesdlnrl commi 2541993 
Articl 2 :Contribution aux prloectures 2500000 
Article 3: Contributon aux InsLdo la Soc d veloppernnl 
Article 4: Dlicit des exploitations &caraclre Ind. ou comnfwclai 
Anle 5 :Subventions aux associatlons 1000000 
Artkle 6: Contribution aux fors 
Article 7: Fonds r6glonal do d6veloppemenl 
S/TOTAL CHAPITRE XI 6041993 
TOTAL DE LA SECTION 5 6041993 

2541993 
2495050 

991900 

6028943 
6028943 

1032357 
1277864 

2400000 
600 000 

5310221 
5310221 

1032357 
1277864 

2398100 
600000 

5308321 
5308321 

1124933 
912110 

1 500000 
600000 

4137093 
4137093 

1 124983 
912110 

1499870 
600 000 

4136963 
4136963 

1 240044 
864002 

1500000 

3604046 
3604046 

620022 
432001 

1499925 

2551948 
2551948 

100000 
100000 

1 185615 
300000 

1757684 
3443299 
3443299 

100000 
100000 

1 184 125 
300 000 

1757664 
3441 789 
3441789 

SECTION 6 - APPROVISIONNEMENT DES RESERVES 
C)APITRE XII :VERSEMENTS AU FONDS DINVESTISSEMENT 
Article 1 : Versements au Fondsdrlnvestssement 
S/ TOTAL CHAPITRE X11 
CHAPITRE XIII : VERSEMENT AU FONDS DE RESERVE 
Article I : Versements au Fonds do rdserve 2945826 
S/TOTAL CHAPITRE XII 2945826 
TOTAL DE LA SECTION 6 2945826 

0 
0 

27699261 
27699261 

0 
27699261 

9835822 
9835822 

0 
9835822 

29331806 
29331806 

0 
29331806 

6235917 
6235917 

0 
6235917 

14951 652 
14951 652 

0 
14951 652 

2532690 
2532690 

0 
2532690 

10744940 
10744940 

0 
10744940 

3037140 
3037 140 

0 
3037 140 

TOTALDESDEPENSESFONCTIONNEMENT 37672750 22998542 67683719 37813621 64473301 32032990 69102240 47384490 65241800 48986641 

TITRE II: INVESTISSEMENT 
SECTION 1 - REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS DEDILITE 
CHAPITRE XX : REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS D'EDILITE 
Article 1 : ronoursement des emprunts d4ddlit 3806 250 
S/TOTAL CHAPITRE XX 3806250 
TOTAL DE LA SECTION 1 3806250 

1920 00) 
1920 000 
1920 000 

1 466 250 
1466250 
1466250 

1466250 
1466250 
1466250 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
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SECTION 2 - TRAVAUX DINFRASTRUCTURE 
CHAPITRE XXI : INFRASTRUCTURES ECONOMIOUES 
Article 1 : Voles do communication 6 24S 974 
Ankle 2: Energie 
Anide 3: Hydrauflque 
Artkle 4 : Marchds 4317115 1000000 
Arlle 5 :Gare routi6ros 
Article 8: Abatlolrs S choIrs 
Aricle 7: 5000000 
S1 TOTAL CHAPiTRE XXI 4317115 1000000 6245974 0 5000000 0 0 0 0 0 
CHAPITRE XXII : INFRASTRUCTURES SOCIALES 
Article I : Etablissements scolaires 10512306 
Aricle 2 : Fornatlons mdicales el centres sodaux 2736400 716500 
Article 3 :Jeunesse, Sports el culture 
An.le 4: Urbanism, 6diNI6 1360000 
Article 5: Cimetkreo, pompes hwnmbres 
Article 6: Habitat 
Article 7: Tourisme et lolsirs 
S/TOTAL CHAPITRE XXII 0 0 0 0 10512306 0 0 0 4096400 716500 
CHAPITRE XXIII : INFRASTRUCTURES ADMINISTRATIVES 
Article 1: Admlnistration Gdndrae 8535 190 1000000 991850 
Article 2: Services techniques 
Article 3: Moyens de transports 
Article 4: 
Aruce 5: 
Article 6: 
Article 7: 
S/TOTAL CHAPITRE XXIII 8535190 0 0 0 0 0 1000 000 991850 0 0 
TOTAL DE LA SECTION 2 4,2852305 1000000 6245974 0 15512306 0 1000000 991 850 4096400 716560 

SECTION 3 - DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION 
CHAPITRE XXIV : AGRICULTURE 
Aricle 1 :Produclion agrcole 786750 250000 413000 0 
Article 2 : Protection des v6gdtaux 
Artile 3: Actions de formation 2506100 153 OO 1773365 1393250 2553000 440500 0 
Anicle 4 : Dfenses el mstauatauon des sols 2012365 25.5000 4402000 113000 2686000 67800 1668125 1002980 
Artile 5: Conservation des waux du sous-sol 
Artie 6: 
Article 7: 
S/TOTAL CHAPITRE XXIV 3292850 403000 3785730 1648250 6955000 113000 3539500 67800 1668125 1002980 
CHAPITRE XXV : RESSOURCES ANIMALES 
Article 1 : Production animale 2769637 1023620 674500 0 
Article 2: Sanl6 animale 2060133 2060082 854040 841600 
Article 3 : Actions d formation 5061268 1674430 745250 
Article 4: 430 000 282025 518080 204560 400000 331440 
Article 5: 
Article 6: 
A-tkle 7: 
S/TOTAL CHAPITRE XXV 5061268 1674430 3235383 2342107 3287717 1228180 1928540 1 173040 0 0 
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CHAPITRE XXVI: FORETS, FAUNE-PECHE 
Article ! : Production plants
Article 2: Proloclion des for~ts at do Is taune 

8308615 
Article 3: Robo s emenl 
Article 4 :Ack.w' de Iormallon 
,..lle5: D6valoppoment plsclcol.
Article 6: 
Article 7 :S/ TOTAL CHAPITRE XXVI 
TOTAL DE LA SECTION 3 

8306615 
16662733 

SrCTION 4 -OPERATIONS FINANCIERES 
CHAPITRE XXVII : PATRIMOINE FINANCIER 
Article 1 :Placement Awlmi
Article 2: Prises do partldpatlon 
Article 3: Aquislon do valeurs do portefeugle
Article 4: Fonds do dotalon des exploitations i car. ind. ou comm.
Article 5: Versenlau Ionds rdglonal do d6veloppement 

Article 6 :
 
Article 7:

S/TOTAL CHAPITRS XXVII 0 

CHAPITRE XXVIII: VERSEMENT AU FONDS D'INVESTISSEMENT
 
Article 1 :Vfsement auJonds dcinveslissoment 25753920
S/TOTAL CHAPITRE XXVIII 25 753 20 

CHAPITRE XXIX :VERSEMENT AU FONDS 'EDILITE

Article I : Vorsment au Iondsd'd:llll6 8513750

S/TOTAL CHAPITRE XXIX 8513750
TOTAL DE LA SECT1ON 4 34267670 

TOTAL DES DEPENSES INVESTISSEMENT 67588958 

2113015 

2113015 
4190445 

0 

3363015 
3363015 

1920 000 
1920000 
5283015 

12393460 

10637989 

10637989 
17659102 

1200000 

2594185 

3794185 

0 

8773750 
8773750 

12567935 

37939261 

2051280 

2051280 
604137 

1200000 

2594185 

3794185 

0 

0 
3794185 

11302072 

9032491 

9032491 
19275208 

1500000 

2812457 

4312457 

0 

8880000 
8880000 

13192457 

47979971 

2082280 

2082280 
3423460 

2812457 

2812457 

0 

0 
2812457 

6235917 

1342500 
1791000 

3133500 
8601540 

2150000 

3100112 

5250112 

0 

6480000 
6480000 

11 730 112 

21331 652 

0 
300000 

300000 
1540840 

0 

0 

0 

0 
0 

2532690 

452000 30000 
2187800 1287660 

2639800 1317660 
4307925 2320640 

2150000 

1550615 

3700615 0 

0 0 

0 0 
3700615 0 

12104940 3037 140 
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