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À PROPOS DU PROGRAMME 
<< AJUSTEMENT ET ÉQUITÉ DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT >) 

DU CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DE L‘OCDE 

Pour la plupart des économies en dCveloppement, lo décennie quatre-vingt a été celle 
de I’<< ajustement )) B des chocs externcs de grande aiiiplcur (prix des matières premières, 
taux d’intér&t, taux dc change). Par ailleurs, clans de très noiiibreux cas, les politiques 
éconoiiiiques des pays furent accompagnées cl’accords finariciers avec le Fonds moné- 
taire international et la Banque mondiale. Les programmes cl’ajusteiiient soutenus par les 
iiistitutioris de Bretton-Woods sont composCs de mesures de stabilisation (macroécono- 
inique) de court terme et dc rél‘ornies structurcllcs (microéconoiiiiques) de plus long 
terine. Ils combinent une compression des dépenses budgétaires et parabudgétaires, la 
libéralisation du commerce extérieur el des mouvements de capitaux, d’importaiites 
modifications dans les prix relatifs stratégic]ues de I’écononiie (tnux de change réel, ter- 
ines de l’&change sectoriels internes, lapport du coût du travail au coût du capital), et des 
réformes plus institutionnelles (action de ]’État, rendement du système fiscal, privatisa- 
tions, coiicurrence, Codcs du travail, droit des affaires, etc.). À l’intérieur de ce canevas 
global, les instruments ut  és et le dosage des diff6rentes niesurcs ont beaucoup varié 
selon les pays et les périodes, ainsi que leur tiegrb d’application. Dans benucoup de pays, 
notaniment en Afrique, les prograiiiiiies appliqués n’ont pas réussi h stabiliser durable- 
nient les finances intéricures et extérieures, ni :i augmcnlcr sigriitioi~tiveinent la capacit6 
d’adaptation des écoiinmies sur le long terme. La libCralisation très fiipitle du  commerce 
extérieur CL tlcs mouvcments de capitaux n’a pas toujours kicilitC la stabilisation 
financière’. Dans les pays oh l’ajustement a dure >>, celui-ci s’est transfnrÌiié 511 u n  (< fait 
social >) d’importance majeure qui  iinpliquc tous les secteurs de la sociét6 et ses partenai- 
res extérietm. 

. 

‘I’ ORSTOM, DIAL, 4, rue d’Enghien, 750 I 0 Paris. E-mail: I00666.237@compu- 
serVe.com 

I. Rodrik [ 19961 rappelle h quel point la libéralisation coinmerciale des pays d’Asie 
de l’Est et du Sud-Est ii ét6 progrcssivc et gratluclle, ayant pour préalables IC renforce- 
nient dcs capacités de gestion macroCconomiqiie des Etats ct un rythme tl’accumulalion 
nipide des facteurs (capik~l physique et htirnnili). En coiiip;ir;iison, certains pays d’Anié- 
rique latine ont dû accoinplir en cinq ans des rél‘ormes que les pays asiatiques ont mis 
plus de vingt ans h réaliser. Pour le sujct abordé ici, i l  est particuli~rcmeiit intéressant que 
Rodrik fasse reposcr Ics meilleures (( gouvernaiice n et capacité de gestion asiatiques sur 
uiic distribution initialement plus Cgalitaire. 
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Depuis le debut du milieu cles unnées quatre-vingt, de nombreuses réflexions se sont 
filites jour, parfois sous I‘influelice des courants récents tie la science économique, qui 
adjoignent de iiouvcxix objectifs aux politiques prCconisées par les bailleurs de fonds : 
concernant le clfvcloppeinent liumniii h long terme, le r61e et l’efficacité de la puissance 
publique (thèmes de Ia (( gotivern;iiice )) et du c v / i r r c . i r x  /iui/c/i~rg), les conséquences des 
politiques Cconomiilucs sur I’cnviroiiiieiiicnt, elc. Ces adjonctions aux prog~imrnes et 
X I X  conditioniialitds’ initiales oiii provoqtiC ce que d’atictiiis ont appel4 <( I’rijusteinent de 
I’:i,jtlstelnent n. 

P x m i  ces nouvelles prfocctipatioiis, Ia prcmière ii apparaîtl.e ;i sans doute été celle 
cles consCquenccs sociales  LI^ I’ajustcment. A partir de la publication, sous l’égicle de 
l’UNICEF, du livre tie Cornia; Jolly el Stewart [1987], tin debat s’est en??_‘ + ce concernant 
l’impact de l’ajustement stir les plus pativres, et stir sa respoiisabilité dalis I’inllécliisse- 
ment, parfois mêiiic Ia rCgression, de certains indicnteurs sociaux (scolarisation, morta- 
lit6 infruntile, etc.). P 
claiis la phase de stnbilisatioii, allaient clans certains cas jusqu’h remettre en ciiuse son 
application, suite B cles riactioiis violentes des populations OLI suite h l’opposition politi- 
que des groupes sociaux les plus touchis. En 1987, la Banque mondiale lanc;ait elle- 
mCme le programme i n t i t u l C  (( Dimensions socinles de l’ajustement )) (DSA), qui 
comportait tin volet trks iriiportant d’enqtiCtes statistiques et d’études nationales (les 
fameux (( profils de pauvreté n) ; elle rappelait, ce faisant, que l’objectif ultime de son 

iilleurs, les conséquences iiniiiécliates de I‘ajiisteiiient, surtout 

action, illscril rlans ses St~ItLILS, est la rdtluclion rle la p;ILIvrclf. 

Cetude de l’OCDE 
C’est Cgalement eli 1987 que le Centre de clCveloppement de l’OCDE a engagé, sous 

la direction clc Cliiistinn Morlisson, tili projet de recherche stir (< Progr“cs d’ajtiste- 
ment et croissance elms l’équité )), qui a tl6bouclié, en I99 I et en 1992, sur la publication 
cl’tiii ensemblc tl’Cttides de piiys et d’une synthEse, sous le titre (<Ajustement et Cquité 
dans les pays eri tlfvcloppcment >). Si, h I’dpoque, ce proglamme venait remplir tin vide 
important, i l  demeure encore h ce jour l’une des principales références SLIT le triptyque 
<( efficacité-éqtiité-Ihis¿ibiIité politique )) en périocle ci’ajustement2. 

Sa premiEre origiiialitd rdsidc rliins l’approche coiiipnriitive et historique q u i  :i éti 
adoptCe, h travers la rfalisation d’études par pays approfondies, datis un débat qui n’a 
que trop souvent Ctd alimenté p:ir des Cttitles de cas peti représentatives, voire anecdoti- 
ques. Sept ittides de cas ont Ct6 el‘l‘cctuées stir In C&e-d’Ivoire, le Ghana et le Maroc 
pour l’Ali-iquc, I C  Chili et I’I?quatc~ir pour l’Amérique latine, l’Indonésie et Ia Malaisie 
pour l’Asie du Sud-Est. Elles dressent notamment tin bilan rétrospectif de la période 
1978-1988 en matière cl’emploi, de revenus et de pauvreté, stir la base des données les 
plus ex\iaustives et signilìcntives3. 

I .  Conditioririnlitds : coriclitioris de tl4blocagc des fonds prêtfs par les bnílleurs de 
fonds extérieurs, fondées stir la mise en application cles mesures cle politique économi- 
que contenues dains les proc v”i ies .  

2. Le prograinme DSA n’a pas clébouché sur tilie synthèse significative, i l  a d’ailleurs 
été abnncloiini, en tant que programme spécifique, en 1992. La Banque mondiale coiiti- 
iiue iiénnmoiiis cl’effccttier des profils de pauvreté et de soutenir la réalisation d’enquêtes 
aiiprks des minages, noi:imrnerit en Aliique, car le sLljet reste évideinment d’actualité. 

3. Même si, particulièrement dans le cas de l’Afrique sub-saharienne, les données sta- 
tistiques solides, dans ce doinailie et dans bien d’autres, font cruellement défaut. 
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Sa seconde originalité a été la conception d’une maquette modélisée << micro-macro )> 

spécialement destinée iì l’analyse <( contrefactuelle >) des conséquences h court et moyen 
teme des politiques écononiiques sur les revenus et leur distribution. Du point de vue de 
la modélisation appliqiiée aux pays en ddvcloppeinent d’une part ct de l’analyse des poli- 
tiques d’ajustement d’autre part, i l  s’agit d’une avancée méthodologiclue. Conçue au 
début du programme, cette maquette a été directenient appliquée h la Côte-d’Ivoire et au 
Maroc’. Les modèles appliquCs iì l’Indonésie, h I’Équateur et h Ia Malaisie sdnt cons- 
truits selon des principes voisins niais introduisent certaines modifications substantiel- 
les’. Les possibilités d’analyse comparative s’étendent donc, au-deli des expCriences 
historiques des pays, iì des simulations contrel‘actt~elles de politiques Cconomiqucs réali- 
sCes stir la base d’une maquette coinniune mais tenant compte des principalcs caractiris- 
tiques structurelles de chaque économie’. 

Cette maquette, et la construction en parallèle de modèles micro-inacro appliqués iì 
des pays différents niais reposant sur des principes de modilisation coinnitins, apparais- 
sciil comme I’opport scicntiliqiie majeur de ce proglainmc. Ccttc n ~ t c  de lecture se 
consacre donc pour l’essentiel h commenter la partie de I’étude du Centre de développe- 
ment de l’OCDE qui repose sur des analyses modélisées. La première partie de la note 
s’efforce de résumer les caractéristiqiles essentielles de la maqtiette <( micro-macro >) et 
quelques-unes des conclusions principales de I’étude. La seconde partie I‘ormule des 
commentaires stir la méthode et Ics résultats, puis évoquc certaines possibilités de pro- 
longations et d’approfondissemeiits, stir un  sujet qui reste plus que jamais d’actualité. 

La démarche de modélisation et ses résultats 

Originelleiiient conçue par François Bourguignon, William Branson et Jaime de Melo 
[ 1989, 19921, la maquette représente un compromis innovant entre divers cadres théori- 
ques d’analyse et diverses exigences empiriques propres i In question étudiée. 

Elle repose fondamentalement sur tine base iiiicroécoiioiiiiqtic : le <( noyau B de la 
maquette est tin moclkle d’équilibre général calculable multisectoriel, semblable en cela 
aux premiers modèles conçus, dans le cadre de I’rinalyse néoclassiqtlc des solutions de 
seconcl rang, pour étudier des problèmes de fiscalité OLI cle commerce extérieur4. Coniine 
le montre une discussion intéressanie de Bourguignon. cle Mclo et Morrisson I99 I], le 
modèle théorique clCsorniais clnssiquc de I’<< Cconomie dépcndante )) (Dornbtlsh, Snlter- 
Swan) n’épuisc pas, loin s’en faut, siir la qucstion de I’ajustcmcnt du tnux de changc réel 
et de la distribution du revenu, les spicilicités strtictiirellcs des écononiies en développe- 

I .  Elle est présentie pour la preniilre l‘ois dans le Docunicnt technique 11’1 du Centre 
de tlévcloppement datant de 1989. En clehors CL aprh In l in  du proglamme de l’OCDE, 
l’auteur de ces lignes a également utilis6 cette maquette patir tine application au cas du 
Canieroiin. II a aussi utilisé le nioclkle construit stir IC Moroc, avec qiielqties adaptations. 
Cf. Cogneail, Herrera, R o ~ i b a ~ i d  [ 19961, et Cogneau, Tupinos [ I905]. 

2. Le morlklc applicl~ib h lu Mnlnisic csl s;ins dotitc I C  plus bloignb cIc 1;i maquette ori- 

3. Cctte déniarche a été Cgalcment appliqtiée B ¡;I conip;ir;iiso~~ cl‘(( nrch6typcs 

rieurs et :i différentes politiqiies d’ajustement alternatives. CI‘. Bourguignon, dc Mclo, 

ginelle. 

contincntaux )>, I ’Ll I l  latilio-~llméri~aill, I’autrc al’l.icain, conI’rontCs :illx n1Cmes cl10cs cxd- 

Suwa [I9911. 
4. Cf. les travaux pionniers de Shoven el Whalley [ 19841 par exemple. 
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ment'. Pour pouvoir conclure, et surtout pour trancher entre plusieurs solutions de 
second rang dans lesquelles la résultante des distorsions et rigidités est théoriquement 
ambiguë, i l  faut recourir ?I des simulations numériques et appliquées. 

La maquette propose égnlement tine désagrégation des facteurs de production : terre, 
capital spécifique B certuins secteurs, différents types de travail. On peut souligner que ce 
type de clésngrigntiun, et not~inimcnt la prisence de m:ircliés du travail segmentés, est 
d'une importalice cruciale pour I'étude de la distribution du revenu dans tin pays en 
développement. Enfin, I'éturle des inigalités impose également tine désagrégation des 
niénages, Iiétéroghies quant B la coinposition de leur revenu' provenant des différents 

d'épargne et ele portefeuille financier. Grite h ces dil't'6rentes désagrégations, et outre les 
indicateurs habituels (PIB et consomniation par tkte par exemple), les modèles utilisés 
dans les Ctuclcs puys pcrnicttcnt I C  cnlcul cl'unc batterie d'indicatcurs provenant rlc l'éco- 
nomic du bien-Ctre et cles choix publics : inclice cl'inégalité de Theil, taux de pnuvretC, 
intensiti de la pnllvreté. 

Contrairement aux pxlkles d'équilibre général de N première génération P qui ne 
comprenaient qu'une spIii.re r6elle statique et ptirernent walrxienne, la inaquette intro- 
duit uii bloc monétaire et financier clistinguant plusieurs catégories cl'actif's, notamment 
des nctili cloiiiestiquo ct itranger. On 1;iisse ainsi la place h line d e u x i h e  catCgorie 
d'efl'cis, souvciil ignorks, eles politiques cl'ii.justenicnt stir les revelitis : ceux qui transite- 
raient p;ir les chois de portefeuille des ménages (et l'on connaît dans certains pays 
I'impor(uiice eles pliCiioin8iics tlc I'tiite et ele retour cles capitaux). ALI niveau niacroicoiio- 
inique, l'introduction d'une partie monktairc clans le mocl&le s'appuie sur le cnclre IS-LM en 

ciilre la  rcntabilitC clu copitnl et son coOt lin:incier, selon une spCcilication ele type (1 ele Tobin'. 

La mise e11 phase ele ce cnclre macri~économic~ue tivcc u n  noyau microéconoiiiique est 
3 ICI spici licité essenticlle clc ¡;i maquc~te. Elle permet de prendre en comple clans Lili iii&me 
iiiodkle les clciix coiiiposaiites cles pre)gr.atiimcs d'ajusteiiionl et cl'6valtrer leur iricitlencc : 
121 cotnposuntc nl:lcro~conoIlliqLle cles pl~lns de stab :ition (réduction rie la demande 
pub1 i que, pol i tici tie nionCt ui  re res tri ct i ve, e ffets de coiirt terme cl' une déval tia t ion), et Ia 
coriiposaiiic iiiicro~corioriiir~iic dc 1';i~justciiicn~ (< sIrticIurcI )) :i propremunt p r l c r  (efl'cis 
clc moycn-long terlile II'IIIlc rlkvnlualioll ,  lihkralis;lrion clu coIllIl1ercc cxl6ricLIr. motlilica- 
tiori dc la structure lisc:ile, etc.) Comme ces mesures s'inscrivent dans cles horizons teni- 
porels dil'l'6reiits, I:) riiaqtiette cloit ?tre clynamique. Chacune de ses périodes correspond h 
la r6;ilisation d'un Cquilibrc temporaire. OLI d'un << clCséquilibre )) en cas ele rigiclitC eles 
prix. Le passage cl'un équilibre h celui de la phiorle suivante se fail en actualisant les 

I'actcurs de proeluction, et L]u:lnt 4 Icurs structures el comportemcnts ele coIlsollllll~ltioll, 

Cconolllic OLIVcI'tc. L'inves1isscmcnt el311s cllncluc scclcur est suppos6 d6pcndre du rapport 

I .  En p;1rticulicr 1:l partition ele I'6conolllie Cl1 tleux sccteurs. I'll11 prodtlisalli des biens 
6changeublcs illtcllscs CI1 i l ava i l .  l . L l L l W  procluis;u1t clcs biclls no11 écI1;lngcablcs tic cor- 
resporicl pis B totis les c;is de ligure cmcrcts. 

2. L:I 11intricc eles clotutiolis ele charlue typc ele mknage clans chaque type ele ressource 
est éviclemmeni cciiirnlc pour  In rpestion étudiéc, et tout h I'nit ctiractérisiiclue des struc- 
tures socio-kc(inomi~~tics propre h cIi;icuii cles pays sous revue. qu i  connnissent cles struc- 
turcs cl'illkgnlilc IrCs clislloratcs. 

3. Les prcn1icrs Inr,clc'lcs 1l'Ct~tIilibrc SéIlCl'nl cl'illspiratiorl néo-classic~tlc SOllt CI1 

revanche N saving-driven n. c'cst-&clire cltie le iiioritaiit glolxil (le I'irivestisseiiient est 
clfterniiliC p:ir le nioiit;itit cl'6pnrgne. Daris ces riioel&les statiques, l'investissement n'est 
par ailleurs qu'tiiie ce~nilx~s;iiitc de la dem:incle et n'a pas de conséquences dynamiques 
ell tcrIllcs tl'~lcctlmtllntion. 
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stocks de facteurs et leur productivité', éventuellement les Cléments guidant les anticipa- 
tions, ainsi que les prix et les coûts dans le cas d'équilibres oÙ certains prix sont rigides. 

Ce cadre << micro-macro )) permet enfin de prendre en compte les caractéristiques ins- 
titutionnelles des marchés de produits et de facteurs en ce qu'elles modifient le bouclage 
macroéconomique d'ensemble. La maquette offre ainsi une large palette de fermetures 
ou de modes de bouclage (clo.siire rules) macroéconomiques, allant du modèle walrasien 
iì des modèles de type néo-structuraliste tels qu'ils ont été théorisés par L. Taylor 
[ 199212. De plus, les modes de bouclage de chaque secteur et de chaque marché sont dif- 
férenciés. Ces Cléments sont fondamentaux puisqu'on sait que les économies en déve- 
loppement sont, la plupart du temps, éloignées du plein-emploi des Facteurs de 
production et qu'elles sont confrontées à de nombreuses rigidités réelles et nominales et 
2 de nombreuses situations de rationnement, variables selon les secteurs de I'économie. 
En ce qui concerne les comptes extérieurs, fondamentaux dans un contexte d'ajustement 
et d'endettement élevé, la maquette est capable de fonctionner dans plusieurs régimes, 
selon que le pays subit OLI non une contrainte de balance des paicments et selon que son 
taux de chaiige est plus ou moins flexible, depuis le rationnement quantitatif des impor- 
tationsjusqu'aux systèmes de marchés de devises. Sur le marché de la monnaie, le crédit 
peut être également rationné. Pour les marliés de biens et services et le marché du travail 
enfin, plusieurs situations de concurrence impaifaite sont envisagées3 : rigidité des prix de 
production provenant de comportements oligopolistiques, rigidité à la baisse des salaires 
nominaux, rigidité paitielle ou complète des salaires réels (indexation), équation de Phillips. 

La partie descriptive de Mude de l'OCDE mettait en évidence la diversité des expé- 
riences historiques des pays mais aussi la diversité de leurs besoins, vis-à-vis de I'ajuste- 
ment. Les simulations effectuées renforcent ce constat. 

Premièrement, elles mettent l'accent sur le caractère stratégique des choix 
d'ajustement : moins les pays ont de marges de manceuvre (contrainte extérieure, solva- 
bilité), et moins les gouvernements disposent d'instruments de politique économique 
(système fiscal, instruments de redistribution), plus il est nécessaire de concevoir <( au 
plus vite D et << au plus près D un << bon s programme. C'est dans le cas du Maroc que cet 
aspect a été le plus approfondi ; les simulations montrent de manière éloquente à quel 
point le retard pris dans l'ajustement a eu des conséquences néfastes en matière sociale. 
Une simulation de non-ajustement (avec rationnement des importations, étant donné la 
forte contrainte de solvabilité affrontée par le Maroc) suggère que l'ajustement est préfé- 
rable à moyen terme, y compris en matière sociale. 

Deuxièmement, elles militent pour la conl'ection de programmes << sur mesure N, alors 
que les programmes appliqués, parfois mal assumés par les gouvernements nationaux, 
ont trop souvent péché par leur uniformité. L'étude montre qu'il est possible de dessiner, 

1. Le capital installé étant fixe dans chaque secteur, les réallocations de ce facteur pas- 
sent uniquement par l'investissement. Du côté du travail, la maquette endogénéise les 
migrations internes entre les diffirentes catégories de ménages, selon une formulation 2 
la Harris-Todaro ; ce type de migrations fondé sur des différentiels de revenu persistants 
entre marchés segmentés a évideinment des conséquences fondamentales sur les inéga- 
lités entre les ménages. 

2. Robinson Sh. [I9891 et L. Taylor [I9921 proposent chacun une typologie de la 
grande variété des modes de bouclage possibles. 

3. Les produits domestiques sont également supposés imparfaitement substituables 
aux produits étrangers, rappelons aussi la présence de plusieurs marchés du travail seg- 
mentés reliés par des migrations internes imparfaitement élastiques. 
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dans chaque cas spCcifique, les contours d'une politique d'ajustement (( optimale D en ter- 
mes de bien-être social. En revanche, comme le soulignent E Bourguignon et C. Morris- 
son, i l  serait présomptueux d'énoncer une politique optimale générale. On ne petit en 
tracer que quelques traits. Celle-ci comprendrait une dévaluation de la monnaie, plus 
favorable que les autres mesures en termes de pauvreté et d'inégalité', et si nécessaire 
cinc contraction mondvairc plut6t CILI'LIIX rdduction aveugle des cidpcnses publiques. En 
matière budgétaire justement, I'étude sur l'Indonésie, qui distingue treize postes de 
dépenses fonctionnelles, montre que les différents types de dépenses publiques ont des 
effets très contrastés. Or les dépenses d'investissement en direction de l'agriculture ou les 
dépenses d'infrastructures ont été très souvent les premières victimes des programmes, 
alors que leurs avantages en matière d'efficacité et d'équité ressortent fortement. Le 
modèle appliqué 31 I'Équateur, qui attribue une utilité sociale directe, surtout pour les plus 
pauvres, h un  certain nombre de services publics fournis par I'État, incite également h 
regarder de près l'impact distributif des dépenses publiques. Par grands postes, les études 
sur le Maroc et la Côte-d'Ivoire proposent un  classement des mesures d'ajustement 
budgétaire : jusqti'h u n  certain point, les coupes de salaire sont préférables aux licencie- 
ments, et les coupes de dépenses de fonctionnement h celles de dépenks d'investissement. 

Troisièmement, la confrontation entre les politiques d'ajustement observées histori- 
quement et les résultats des simulations est instructive. Très souvent, les programmes qui 
ont été appliqués dirogent aux (< bons principes N qui ressortent de l'analyse contrefac- 
ttrelle. On aurait PLI faire mieux en termes d'efficacité h moyen terme (voir l'exemple des 
dépenses d'investissement évoqué ci-dessus) et, stirtout, on aurait pu faire beaucoup 
mieux en matière d'équité, :I efficacité constante. Pour quelles raisons des politiques 
sous-optimales ont-elles éti si fréquemment mises en ceuvre ? L'étude aborde ici toute la 
question de I'économie politique de l'ajustement2. Les politiques d'ajustement les plus 
équitables sont celles qui atteignent le revenu des plus riches, ceux qui ont aussi le poids 
politique pour s'y opposer. En effet, les pays en développement manquent non seulement 
de systèmes de redistribution efficaces, mais ils souffrent aussi d'une absence de contre- 
pouvoirs représentatifs. Quand ils existent, les systèmes d'assurance sociale ne bénifi- 
cient qu'aux travailleurs les plus avantagés : fonctionnaires, salariés ~ L I  secteur moderne ; 
h l'heure actuelle, ces systèmes renforcent IC clualisme des sociétés au lieu de le compen- 
ser. Ces travailleurs sont aussi les plus mobilisés et les plus influents politiquement ; 
enfin, tine grande partie de la classe dirigeante est issue de leurs rangs. ALI contraire, les 
agriculteurs et les tl.avaiIleurs du secteur informel urbain constituent une (( majorité 
silencieuse >), qui, hors cl'élcctioiis rlémocl'atiques, nc trouve h s'exprimer qu'h l'occasion 
de crises a i g u k  Il CVL donc probable ~ L I C  Ics types dc politiques tl'~ijusteinent c p i  seraient 
objectivement les moins douloureux se heurtent B des obstacles sociopolitiques. Afin de 
lever partiellement ces obstacles, les auteurs de Etude conseillent aux bailleurs de fonds 
et aux donneurs d'aide d'appuyer les programmes les plus équitables, quitte h ce qu'une 
partie de l'aide soit consacrée h l'atténuation du coût de l'ajustement supporté par les clas- 
ses moyennes urbaines. 

I .  Pas dans tous les cas Ih encore, car dans I'étude consacrée i I'Équateur, la dévalua- 
tion accroît trbs fortemcnt l'inflation et l'incertitude, provoque la fuite des capitaux, dimi- 
nue l'investissement et augmente I a  pauvreté. Voir aussi A. Suwa [I9921 et, 
parhdibremcnt stir les cas de dCvaluation contractionniste, A. Suwa [ 19941. 

2. Un autre programme de l'OCDE, intitulé K La dimension politique de 
l'ajustement >>, également dirigé par C. Morrisson, s'est sittié dans la suite des analyses 
commentées, et s'est consacré en profondeurà cette question. 
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Denis Cogneau 

Commentaires s u r  la méthode et les résultats 

Les difficultés de validation empirique 

Comme on le voit, la maquette utilisée dans les études de l'OCDE se révèle un outil 
puissant et flexible. À cet égard, il n'est peut êti-e pas inutile de rappeler à quel point 
I'kvnlnatiorz scieririJique des politiques économiques est une opération délicate. II existe 5 
la limite trois approches possibles : les bilans descriptifs fondés sur des observations 
effectuées avant et après les mesures adoptées (iqy+re.viili, ou ¡iefi)re-c$er), I'évalua- 
tion économétrique sur des données transversales (with-without) ou transversales-longi- 
tudinales (pariel de pays), et l'analyse par simulation (corirtterfix~uctl arzal~uis). En ce qui 
concerne la première approche, les ineilleures descriptions statistiques de Evolution de 
la pauvreté et des inégalités sont très limitées, car elles sont incapables de séparer les res- 
ponsabilités des chocs concomitants qui affectent une économie concrète. I1 en ressort 
parfois une confusion entre les effets de la crise >> et ceux de I'(( ajustement' >>. D'un 
autre côté, les méthodes d'évaluation économétrique (before-Nfei; witl~-without, etc.) ne 
sont capables de contrôler qu'un nombre limité de paramètres et se révèlent bien souvent 
peu robustes ; en outre, les séries statistiques d'indicaleurs sociaux et de distribution du 
revenu présentent à l'heure actuelle bien trop de lacunes pour se plierà une analyse éco- 
nométrique Claborée. L'analyse contrefactuelle par simulation, à partir d'un modèle res- 
pectueux des spécificités institutionnelles et fonctionnelles de chaque pays, apparaît 
donc comme la méthode de loin la plus appropriée, quoique évidemment la plus coû- 
teuse. 

Certes, un tel exercice peut paraître assez hardi, étant donné le nombre de paramètres 
et d'élasticités qu'il est nécessaire de spécifier, et lorsqu'on sait B quel point les connais- 
sances des comportements des agents et des modes de bouclage des marchés sont faibles 
et imparfaites. En effet, il faut admettre que la validation empirique des modèles 
demeure très insatisfaisante ; on peut h cet égard regretter que dans certaines études les 
résultats des modèles ne soient pas soumis à des tests de sensibilité plus systématiques. 
Ces difficultés de validation sont toutefois inhérentes B tout modèle structurel relative- 
ment fin. Par rapport aux modèles d'équilibre général statiques, un modèle dynamique 
offre dune certaine manière de meilleures garanties puisqu'il permet d'effectuer u17 
(< calibrage dynamique >> sur la période de référence analysée, B partir de la trajectoire 
observée des économies. En outre, ce type de calibrage est probablement plus indiqué 
que le recours :i des estimations économétriques sur séries longues, car les pays en déve- 
loppement considérés ont connu de profondes mutations structurelles depuis les trente 
dernières années2. Néanmoins, cette validation reste inévitablement frustre, en compa- 

1. Comme par exemple dans un article récent sur la pauvreté au Mexique (Székely 
[ 19951). 

2. Dans le modèle appliqué à l'Indonésie, un certain nombre d'équations de comporte- 
'ment et de bouclage (équations dc salaircs) ont nCanmoins Cté estimCes économétrique- 
ment. II y a tout un débat autour des mérites comparés des modèles (< calibrés >) et des 
modèles estimés économétriquement. Cf. Hoover [ 19951, et Leeper et Sims [ 19941 par 
exemple, pour des contributions récentes à ce débat. Ce débat a cependant plus de sens 
pour des modèles assez agrégés comme les modèles de (( cycles réels >> que dans le cas 
de modèles plus structurels très désagrégés, pour lesquels uiie estimation simultanée des 
équations est difficilement concevable. 
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raison des normes habituellement en vigueur en économétrie. En effet, Ia maquette ne 
rCserve.pas de place aux ddais d’ajustement de court terme des différentes variables’, 
sous la forme de retards échelonnés comme on en rencontre dans les modèles macro-éco- 
nométriques traditionnels ;elle ne fait donc pas de différence entre les élasticités de court 
terme et de long terme, et par exemple, dans le cas d’une dévaluation, la traditionnelle 
(( courbe en J n n’appmît pas, car l’ol‘rre d’exportntion réagit immédiatement. 

Le long terme et la croissance 
En fait, ces questions de validation montrent surtout que, comme le mentionne Robin- 

son (dans Bourguignon et al., [ I99 I]), les aspects dymnziqms de la maquette doivent 
être considérés avec le recul nécessaire. Sa principale force est de permettre l’analyse 
conjointe des politiques économiques qumt il Ietm eJ7et.s de court ternie et de tnoyen 
terme. 

En revanche, de par sa dynamique séquentielle ou récursive, la maquette est moins 
apte B analyser des effets de long terme éventuels que des modèles qui prendraient en 
compte les programmes intertemporels des agents et leurs anticipations tournées vers le 
futur, notamment en ce qui concerne les comportements financiers. De même, la 
maquette n’endogéniise qu’un petit nombre de facteurs de la croissance de long terme, 
parmi ceux qui ont été mis en exergue par les travaux des nouvelles théories de la crois- 
sance. L‘existence, l’ampleur et l’horizon temporel de ces divers facteurs sont encore 
mal connus et difficiles :i mesurer. On ne peut donc reprocher aux auteurs des modhles 
d’en avoir usé avec parcimonie. Au contraire, le risque a été évité de formuler des modè- 
les contenant un grand nombre de spécifications ad hoc, qui apporteraient peu B la 
réflexion. Les applications réalisées pour I’Équateur et l’Indonésie confèrent par exem- 
ple un rôle raisonnable B l’accumulation de capital physique (et donc de technologie) 
dans l’augmentation de la productivité globale des facteurs ; les rôles respectifs de 
l’investissement public et privé y sont différenciés sous ce rapport. L‘ajustement budgé- 
taire, lorsqu’il sacrifie des dépenses d’investissements productifs, par exemple les inves- 
tissements dirigés vers l’agriculture, peut alors affecter fortement la croissance de long 
terme et sil distribution’. 

I1 importe donc de ne pas dcmander B la maquette utilisée ce poui~quoi elle n’a pas été 
conçue, c’est-h-dire les effets de long terme des politiques d’ajustement. Ces effets de 
long terme ne sont pas forcément négligeables, mais ils demandent d’autres types d’ins- 
truments. Par exemple, E Bourguignon, l’un des auteurs de la maquette, construit dans 
un autre travail une analyse théorique des politiques de lutte contre la pauvreté s’inspi- 
rant des modèles de croissance optimale [1991]. Une telle démarche peut paraître plus 
élégante parce qu‘elle repose sur une formalisation explicite du long terme des 
économies ; en revanche, comme IC signale l’auteur lui-même, elle a l’inconvénient d’être 

I. A l’exception du modele portant sur la Malaisie, plus proche des modeles macro- 
économétriques keynésiens fondCs sur le cadre IS-LM, et qui est aussi, comme nous 
l’avons déji noté, le plus éloigné de la maquette générique. 

2. Avec d’autres formes externalités provenant de la dépense publique, comme celles 
étudiées par Mesplé-Somps [ 19951 chez qui certains biens publics interviennent directe- 
ment dans la production des secteurs, on obtiendrait peut-être des effets différents iï des 
horizons différents. I1 en est de m&me pour d’autres types d’externalités, comme celles 
qu’attribuent certains auteurs B l’ouverture commerciale ou aux stratégies de promotion 
des exportations (de Melo J., S. Robinson [ 19941). 
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fortement dépendante de la fornie que l’on donne au dilemme entre efficacité et redistri- 
bution. Dans la maquettexu contraire, un tel dilemme n’est pas donné n priori, et les 
objectifs d‘efficacité et d’équité ne sont pas forcément contradictoires ; le dilemme éven- 
tuel ressort (OU ne ressort pas) de la structure et du fonctionnement de I’économie dans 
son entier. Grâce h une application numérique simplifiée de son modèle de croissance 
optimale h I’économie vénézuélienne, E Bourguignon s’essayait h répondre à une ques- 
tion bien particulière : vaut-il mieux lytter contre la pauvreté pendant l’ajustement ou 
après l’ajustement ? Ce type de question appelle évideinment un plus long terme, ou du 
moins un (( après-l’ajustement’ >), tandis que Mude de l’OCDE se consacre principale- 
ment à la période (( pendant l’ajustement n. 

Inégalités et investissements éducatifs 

Dans le même ordre d’idées, les résultats de Etude de l’OCDE doivent être replacés 
dans la problématique plus large des liens entre croissance et inégalités. Par exemple, un 
grand nombre de travaux statistiques et économétriques ont remis en cause la <( courbe 
de Kuznets >>, qui voulait qu’au cours du processus de développement les inégalités 
commencent par croître pour décroître ensuite h partir d’un certain seuil2. L’exemple du 
décoliage des pays d’Asie de l’Est et du Sud-Est, dont le niveau d’inégalité était inférieur 
à la moyenne des pays en développement en 1960 et n’a cessé de décroître depuis lors, 
suggère un autre modèle qui reposerait notamment sur un cercle vertueux d’accumula- 
tion de capital humain (Glomm, Ravikumar [ 19921, Perotti [ 19931). L‘étude économétri- 
que de Bourguignon [ 19931 montre qu’effectivement I’accumulatioii de capital humain 
dépend négativement du niveau d’inégalité, au contraire de l’accumulation de capital 
physique. Quel que soit l’horizon considéré, il n‘y donc pas forcément conflit entre effica- 
cité et équité ; (( l’efficacité dynamique N peut même être reniorcée par la réduction de 
certaines formes d’inégalités3. Certes, de telles observations donnent encore plus de 
poids, si besoin était, aux considérations d’équité dans l’ajustement, surtout pour les pays 
oÙ ce dernier dure depuis maintenant plus de dix ans et finit par tenir lieu de stratégie de 
croissance h long terme, ce qu’il n’est pas. Mais elles rappellent que l’impact des pro- 
grammes d’ajustement sur les investissements éducatifs privés et publics doit être étudié 
avec plus d’attention, au-delà de ce qu’autorise la maquette4. En effet, d’un côté le 

I 1. La conclusion de I‘étude sur I‘Équateur aborde une question voisine : ses auteurs 
argumentent qu‘une aide dirigée vers des pauvres qui travaillent clans des secteurs de 
biens non échangeables h demande inélastique est contrari+ par l’ajustement qui favo- 
rise d’un autre côté les secteurs de biens échangeables. Ils préconisent en conséquence 
que ce type d’aide provienne pour une grande partie des bailleurs de fonds, et d’autre part 
qu’elle consiste plutôt h permettre aux plus pauvres, par exemple les petits paysans, h 
ainéliorer la qualité et la compétitivité de leurs productions. 

2. Voir notamment Lecaillon et al. [ 19831. 
3. Birsdall, Ross et Sabot [ 199.51 défendent un certain nombre d‘arguments selon les- 

quels la baisse des inégalités aurait un impact direct sur la croissance de longue période, 
en dehors de l’accumulation de capital humain. Boyer [I9941 prend l’exemple du Japon 
oÙ une forte dispersion des salaires coexiste avec une forte redistribution du revenu entre 
les ménages. 

4. Dans beaucoup de pays, les dépenses publiques d’éducation ont été dangereuse- 
ment coinpriinées pendant I’ajutement ; par ailleurs, dans de nombreux cas, la répartition 
de ces dépenses continue de privilégier les cycles supérieurs, au détriment de l’éducation 
primaire. 
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modèle knldorien d’investissement, conforme & la courbe de Kuznets, est présent dans la 
maqucttc, qui clifl’6rcncie les Laux d’épargnc cntre Ics classes de ménages considérées. En 
revanche, les comportements de demande et de financement de I’éducation ne sont pas 
présents, sinon sous la forme d’une modification exogène de la structure des classes de 
ménages. Cette dernière option ne peut être considérée comme satisfaisante, tout d’abord 
parce que Ics classes tie minages retenues nc se distinguent pas nécessairement selon 
leur niveau de capital humain ou de qualification (voir ci-dessous). Ensuite, il faudrait 
faire correspondre h ces investissements en capital humain une dépense, qu’elle soit pri- 
vée, publique OLI mixte. 

Si l’on revienl maintenant h l’horizon couvert par I’étude, c’&-&-dire le moyen terme 
(cinq-six ans), Ics analyses contrefactuelles présentent cependant quelques limitations 
qu’il peut être intéressant de notei; parce qu’elles peuvent faire l’objet de travaux de 
recherche ultérieurs. 

Deux directions d’approfondissement pour le modele 
Une première direction d’approfondissement concerne les modes de bouclage des 

marchés et les imperfections de la concurrence. D’un certain point de vue, les politiques 
d’ajustement ont ceci de structurel qu’elles sont censées changer les règles de fonction- 
nement des marchés ; les programmes contiennent ainsi un certain nombre de disposi- 
tions modifiant les conditions de concurrence entre les entreprises (privatisations, Code 
des investissements, Code du commerce), les conditions d’embauche et de rémunération 
sur le marché du travail (salairc minimum, Code du travail), et les conditions de fonc- 
tionnement des marchés financiers. Or, Ia maquette ne permet pas de préciser quels sont 
les fondements des rigidités observées : réglementations ou conventions particulières 
d’un caté, OLI comportements microéconomiques (négociations collectives, contrats, 
salaires d’efficience, positions oligopolistiques) de l’autre’. Dès lors, cette catégorie 
d’effets des politiques d’ajustement est relativement moins traitée dans les exercices 
modélisés, et donc minimisée par les études. Pour la période analysée, ceci apparaît rela- 
tivement justifié dans Ia mesure oil les mesures visant h l’accroissement de la concur- 
rence ont mis un temps plus long h se mettre en place, en comparaison des mesures de 
stabilisation et de correction des prix relatifs (d&valuation, réforme dc la fiscalité inti- 
rieure et extérieure). L‘étilde a finalement accordé plus d’importance aux mesures de sta- 
bilisation qu’aux autrcs mesures d’ajusteinent’. Dans les années quatre-vingt-dix, et 
avec la signaturc d’accords comincrciaux librc-6changistes par de nombrcux pays en 
développement (ALENA, U m g u c y  Roiriid, etc.), les questions de libéralisation des mar- 
chés et de flexibilité ont peut-être acquis plus de force. Dès lors, les formes de concur- 
rence imparfaite auxquelles les économies sont confrontées doivent être analysées avec 
soin. L‘ajustement ne produira pas les mêmes effets sur le marché do travail si les rigidi- 
tés salariales renvoient h un salaire de subsistance, un salaire d’efficience, ou un salaire 

I .  II s’agit, ,d’une certaine manière, d’une entorse au paradigme <( micro-macro )) 
retenu. Étant donne la spécification retenue par la maquette, i l  est cependant toujours 
possible, par exemple, de modifier << & la main n, année après année, les paramktres 
d’indexation des salaires ou de i m w k - u p  retenus. Cela ne correspond néanmoins pas & 
une approche microéconomique totalement satisfaisante. Mais on ne peut trop exiger 
d’un seul modèle ! 

2. La dévaluation de la monnaie appartenant aux deux catégories, comme le précisent 
bien E Bourguignon et C. Morrisson [ 19921. 
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minimum légal. De même, comme le montre un livre récent consacré aux modèles 
d’équilibre général calculable’, les effets d’une réforme du cominerce extérieur peuvent 
varier fortement en fonction de la structure industrielle retenue (rendements d’échelle, 
conditions d’entrée des firmes sur IC marché, etc.) 

Une seconde direction d‘approfondissemeiit concerne directement la modélisation de 
l’offre de travail et de la formation du revenu des ménages, et donc la niesure des inéga- 
lités et de la pauvreté. La typologie de la distribution fonctionnelle du revenu constitue 
l’un des points forts des modèles utilisés ; les segments du inarché du travail considérés 
et les catégories sociales de ménages retenues semblent tout à fait pertinents, tant d‘un 
point de vue éconoinique que sociologique. En revanchc, la modélisation de l’offre de 
travail paraît un peu plus discutable ; dans la maquette en effet, I’offrc de travail du 
<< ménage représentatif >> de chaque catégorie se répartit selon des proportions fixes sur 
les différents segments du marché du travail. La structure de l’offre de travail des ména- 
ges n’est endoghe qu’indirectement, par I’entreniisc des migrations, qui modifient d’une 
période sur l’autre la structure de la population des niénagcs par catégorie sociale. 
D’autre part, la population des ménages considérée est une population d’actifs. Le calcul 
des indicateurs d’inégalité et de pauvreté est donc fondé sur les revenus par actif. On sup- 
pose implicitement que les différentes catégories de ménage ont à leur charge un nombre 
<< équivalent D d‘inactifs. Cette hypothèse est Cgalenient discutable : d‘une part, i l  existe 
des ménages d’<< inactifs >> vivant à la charge d‘autres ménages et, d’autre part, les niéna- 
ges les plus riches accueillent plus d‘inactifs en leur sein que les iiiénages les plus pau- 
vres, notamment en Afrique oÙ la << pression coininunautaire >) est élevée. Les 
phénomènes d’accroissement de la participation des feinines au sein de chaque catégorie, 
ou d’informalisation de l’offre de travail Geunes chômeurs se résignant à exercer dans le 
secteur informel, développement de la pluriactivité en zones rurale et urbaine), qui 
dépendent fortement de la conjoncture des revenus, sont inal pris en compte par les 
modèles. 
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