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PERSPECTI\{ES POUR LB FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ?

B.Warnpfler.
Juillet 1998
- Version déIlnitive -

L'objectif de cette communication est de présenter les prerniers résultats d'un programme de
recherche conduit par le CIRAD sur le thème du financement des activités agricoles dans les pays
du Sud. Cette problématique de recherche offre un éclairage original au thème de ce symposium
qui vise à comprendre comment les résultats de la recherche sur les systèmes de production et
la gestion des ressources peuvent influencer les politiques agricoles.

Malgré des situations fortement diversifiées, une caractéristique commune aux agricultures
familiales des pays du Sud est leur faible capacité d'autofinancement. Cette contrainte est
renforcee par le mouvement de privatisation économique et de retrait de I'Etat, qui conduit dans
la plupart des pays du Sud, à une remise en cause de I'environnement des agricultures familiales,
par la déstructuration des filières d'approvisionnement, de commercialisation, et de I'accès au
financement rural.

Pour une large part des populations rurales, le manque d'accès au financement est un facteur de
blocage déterminant. Dans ce sens, la création d'institutions de financement durables, adaptées
aux besoins et aux contraintes des populations rurales, est un enjeu essentiel des politiques
agricoles. La recherche, en explicitant ces besoins et contraintes, en mettant en évidence la
complexité des situations et des stratégies, peut contribuer à l'élaboration de politiques de
financement agricole et rural efficientes.

Dans une première partie de cette communication, je montrerai que l'échec des systèmes
financement rural mis en place après les indépendances provient très largement de leur
inadaptation aux réalités agricoles et rurales. Face à ces échecs, une nouvelle génération de
systèmes financiers ruraux, plus décentralisés, plus proches des populations, s'est développée
depuis une quinzaine d'années. La recherche système a apporté une contribution forte à
l'émergence de ces alternatives .

Cependant, force est de constater aujourd'hui que, si cette nouvelle offre financière s'avère bien
adaptée aux petites activités rurales, elle semble par contre moins bien répondre aux besoins de
financement du développement des activités agricoles. Dans la deuxième partie de cette
communication, je présenterai le programme de recherche engagé par le CIRAD sur ce thème.

Dans une troisième partie, des résultats et des pistes de réflexion issus des premiers travaux de
terrain seront présentés à partir de plusieurs études de cas africains et asiatiques.
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I - Evolution du mode de financemcnt des activités agricoles et rurales depuis les
indépendances en Afrique dc I'Ouest

La plupart des pays d'Afrique de l'Ouest ont connu par rapport à cette question des trajectoires
d'évolution similaires t, articulées autour de trois gtunà.r étapes : échec d'une première
génération de systèmes financiers crées après les indépendances, puis création et échec des
banques agricoles, enfin émergence de systêmes financiers décentralisés (SFD).

1 - Lo prenière génération de sjstèmesJinanciers (1960- Iggq2

Dans cette première génération de systèmes de financement rural créés après les indépendances,la distribution du crédit était assurée par une institution publique (de type B-qu" de
développement généraliste, société de dévelôppement, ou, plus rarement une institution bancaire
spécialisfe) et la réception du crédit était cônnee uu r.riËur coopératif Les services financiers
ÏourruÇs à travers ce modèle étaient avant tout centrés zur le crédit, èt plus spécifiquement encore,
sur Ie crédit à I'agriculture de rente. Le crédit était essentiellement de court terme, utilisé pour
promouvoir une culture, une techniQu€, ou un paquet technique ; les mêmes institutions
assuraient la fonction de crédit et la fonction de rnrlgàrisation auprèi des producteurs. Le crédit,
transitant par de multiples intermédiaires institutionnels et téchniqurr, arrivait difficilement
jusqu'au producteur qui ne se sentait pas de fait, responsabilisé pour son remboursement.

Au fil des années 70, la plupart de ces systèmes financiers de première génération ont fait faillite,
pour cause de taux d'impayés insoutenables et de défaillance importante de gestion. L'analyse des
raisons de ces échecs montrait clairement que ceux ci étaient liés d'une part au caractère étatique
et "généraliste du développement" dépounnr de culture bancaire, des institutions distributrices du
crédit, et d'autre part au manque de fiabilité des structures coopératives réceptrices du crédit. Une
conclusion s'est alors imposée : la fonction de financemeni rural n. pourrait être efficacement
assurée que par des institutions à caractère bancaire, autonomes et spécialisées. C'est de ce
principe que sont issues la plupart des banques agricoles d'Afrique del'Ouest créées au début
des années 80.

Les innovations en matière de micro/înancement ouvrent4lles des perspectives pour Ie financement del'agriailture ?

I von Pischke, J'D', Adams, DW., Gordon, D., 1983. Rural linancial nrarkels in developing countries. Their use andabuse. Economic dcvelopnrent institute of the world Bank.

Lcbreton, 1989. Iæs banqucs agricoles en Afrique de I'ouest. cccE, Notes et Etudes no24

2 C"tt" fourchette de dates est indicative, susceptible de variation sclon les pays
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2 - La création et l'échec cles banques agricoles nationales (IgS0 - rcgq

Le schéma institutionnel mis en place autour des banques agricoles diftre finalement peu dumodèle précédent : en amont du àispositi{, une banque agricole, centralisée, distribue le crédità des structures d'encadrement de la production ugri.oll dans lesquelles le rôle de l,Etat estprédominant (offices Régionaux de nevelcppeÀent, sociétés mixtes...). ces structuresd'encadrement assurent I'octroi de crédits aux producteurs individuels, aux organisationspaysannes, aux coopératives. Le crédit octroyé est là encore limité au secteur agricole et , aprèsl'échec de quelques tentatives de diversificatiân (pêche, artisanat), se focalise rapidement sur lescultures de rente, dont le mode de gestion intégrêe limite les risques d'impayés. Les crédits sontde court terme et de moyen terme (culture attetée principalement). Les tàux d,intérêt pratiquéssont bas, subventionnés' pour favoriser I'investisrà*"nirural. La fonction d,épargne est plusdiversement prise en charge dans ce schéma institutionnel . quelques expériences de collecte del'épargne paysanne montrèient que celle-ci avait un coût élevé, et ne constituait pas de ce fait uneressource intéressante pour la banque, au regard des faibles taux d'intérêt sur Ie crédit.

Très rapidement, au fil des années 80, les banques agricoles se retrouvent confrontées à des tauxd'impayés importants, et des défailiances de gestion qui entraînent leur endettement croissantauprès de la Banque Centrale- A la fin des u**, 80, la plupart des banques agricoles d,Afriquede I'ouest sont en liquidation ou en réhabilitation.

Les causes de ces échecs sont multiples. Elles sont d'abord conjoncturelles, liées aux risques co-variants de la production agricolà : Ia décennie 80 a été marquée par des baisses fortes depluviométriq les sécheresses sêvères de 1983 et 1984 qui ont détruit les récoltes et les troupeaux,et entraîné déficits viwiers voire famines, peu propices au remboursement des crédits. cependantles raisons majeures des échecs sont structurelles.

D'une part, le crédit octroyé, concentré sur I'agriculture et les productions de rente, ne répondpas arx besoins réels des ménages qui portent sur la consommation, les investissements sociauxet les aaivités productives non 
!s1ô9t.^s, plus rentables et moins aléatoires que l,agriculture. La '

demande solvable pour le credit à I'agriôulture est en fait, faible, et les ..paquets 
techniques,,auxquels la plupart des crédits o.ttoyét restent liés, s'av'èrent souvent inapplicables ou peurentables dans les conditions paysannes- De fait, le credii est souvent détourné de son objet initial,et faiblement remboursé.

D'autre part, le montage institutionnel est défaillant :

- la marge financière laissée par des crédits à taux bas, inferieurs aux coûts réels du crédit, nepermet pas d'assurer I'équilibre financier des banques agricoles
- les systèmes de garantie sont inadaptés : les garanties Individuelles ou collectives fournies parles bénéficiaires sont défaillantes, les fonds de garantie constitués par les Banques permettent aumieux de couvrir les défaillances individueilès, mais sont dépassés dès qu,il faut couvrir unedéfaillance touchant I'ensemble des emprunteurs d'une zone (risque co-variant : sécheresse,
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ravageurs...)
- les banques agricoles elles mêmes s'avèrent être des structures coûteuses, difficiles à

décentraliser et souvent incapables de résister aux pressions politiques

- enfin, le dispositif de distribution du crédit à travers des organismes de développement constitue

un écran entre la banque et le bénéficiaire qui ne favorise pas la responsabilisation de celui-ci pour

le recouvrement du crédit

3 - Le crédit géré par les proiets de développement

Le dispositif bancaire agricole ,on..nt.é sur les zones de production de rente laissant de

nombreuses zones dépourrrues d'accès au financement, une fonction de crédit s'est développée

parallèlement au sein des projets de développement. Fondés sur les mêmes principes d'octroi
(crédit ciblé, associé à des paquets techniques, souvent subventionné, géré par les mêmes

structures qui assurent la vulgarisation agricole), ces systèmes de crédit s'avèrent eux aussi, le

plus souvent défaillants, et , structurellement, incapables de fournir une offre de financement

durable pour le monde rural.

Globalement, dans les années 80, une large part de la population rurale reste donc toujours privée

d'accès au financement.

4 - L'énwgence de systèmes financiers décentralisés (SFD)

Face à ce constat, et dans le cadre dtrn mouvement général de libéralisation des économies

des pays du Sud, de nouvelles alternatives ont rnr le jour à partir des années 80. Elles sont basées

sur 
-diftrents 

principes coopératifs, mutualistes, de caution solidaire... et habituellement

regroupées sous le tàrme de "système financier décentralisé" (SFD) ou, plus anglo-særon, de

"système de microfinancement".

Ces innovations institutionnelles sont soutendues par une approche libérale, dans laquelle le

concept de "crédit agricole " considéré comme un intrant dans le processus de production, qui

prévalait antérieurement, est abandonné au profit de celui, plus englobant, de "marché financier

rural"3. L'objectif n'est plus de promouvoir un crédit sectoriel, mais de favoriser le
développement et la fluidité d'un "marché des capitaux nrraux". Le "crédit rural" ne représente

qu'un-iimple instrument financier parmi d'autres, constitutifs du système d'intermédiation

financière global, moins contraint, durable, plus largement développé, reliant les ménages à la

3Ad.,,rr, D.W., 1991. Conrnrent établir des nrarchés financiers ruraux durables? .[r Finance ct développetnent en

Afrique de I'Oucst, Ouagadougou, Octobre l99l. CIRAD.
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sphère macro-économique(financial deepening!). Un consensus large s'est établi dans le monde

du développement autour de la trilogie de concepts qui fonde cette approche: "marché financier

durable- intermédiation financière efficace - institutions financières viables et autonomes". Dans

cette approche, la libéralisation du marché financier doit conduire à une allocation optimale des

ressources. Ce schéma strictement libéral a été ensuite nuancé sous la pression des faits . en effet,

I'observation du développement des systèmes financiers montre en pratique que le recours aux

forces du marché n'est pas forcément le garant d'un bon fonctionnement. Les recherches se sont

alors orientées vers li prise en compte des imperfections des marchési (coûts de transaction,

asymétrie et incomplénrde de I'informatioq risques...) Or, le secteur agricole dans les pays du Sud

reste particulièrement concerné par ces imperfections (coûts, irrcertitudes sur la production,

risques covariants.. . ).

Concrètement, ce changement conceptuel conduit d'une part, à porter les efforts de

développement sur la creation d'institutions capables d'offiir durablement aux populations rurales

un accès au financement répondant à leurs besoins et à leurs contraintes réels ; d'autre part à
responsabiliser le bénéficiùe des services de financement, en lui donnant le libre choix de I'objet
du crédit, à charge pour lui de présenter une forme de garantie et d'assurer le remboursement

le crédit à un coût proche du coût réel de I'argent6.

Les systèmes financiers issus de cette approche, bien que diversifiés dans leur forme

institutionnellg ont des points communs . décentralisatioq proximité et connaissance des clients,

responsabilisation des bénéficiaires à travers des systèmes de garantie sociale et la participation
à la gestion du SFD. Les crédits octroyés sont conçus à la fois en fonction des besoins exprimés

par les populations, et des contraintes du milieu préalablement identifiées. De ce fait, la recherche

ést devenue un partenaire privilégié des SFD7. Les crédits sont, le plus souvent, de petits

montants, non ciblés, remboursables à court terme, par petits montants réguliers. La fonction
d'épargne est diversement prise en compte dans ces SFD, certains en faisant un préalable de

oshu*, 
E.S., 1973. Financiat dccpcning in economic development. Oriford University Press.

tHoIf, K., Braverman, A., StigliE, J.E., 1993. The econonrics of ruralorganizatiort. Theory, practicc, and policy.

World Bank.

6 D"n, une logique d'équilibre financier, le coût du credit doit prendrc cn contpte le coût de la ressource financière

(l'épargne locale, I'argent emprunté sur les marchés financiers, ou encore des ressources subventionnees...) + le coût de

transaction (coût de la collecte du crédit par I'institution) + le coût du risqtre encouru

t L" P-j"t de Promotion du Petit Credit Ruratdu Burkina, initié par le CIRAD en partenariat avec une ONG

Burkinabe (Sahel Action) en est un exenrple :

Elfsasser, K. 1990b. La recherche s.tr le crédit et Iefnancement des erploitations agricoles dans le cadre du prograntnrc de

recherche sur les systènres de production de I'INEM dans Ie Nord-latenga. Communication au scminaire "Lc Crédit Rural et

lEpargne villageoise", Ouahigouya, Burkina Faso.
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I'accès au crédit (systèmes mutualistes), alors que d'autres ne I'assurent pas, parce que sa collecte
est coûteuse et facteur d'exclusion potentielle des populations très pauwes (système à caution
solidaire).

Les SFD, sous différentes formes, connaissent un développement important depuis une dizaine
d'années. A partir de quelques modèles pionnierst, ils se sont multipliés dans la plupart des pays
d'Afrique, et plus récemment d'Asie.' Certains de ces systèmes atteignent aujourd'hui une taille
significative à l'échelle du développement : sans pouvoir rivaliser avec les perforrnances de la
Grameen Bank qui compte plus d'un million de clients, certains SFD africains touchent plusieurs
dizaines de milliers de bénéficiairesr0r Le succès des premiers SFD, la logique de développement
de I'initiative privée qu'ils permettent de promouvoir, ont séduit les bailleurs de fonds, et un
consensus large s'est établi autour du microfinancement comme levier du développement.

La recherche a largement participé à l'émergence des SFD, elle peut aujourd'hui contribuer à
résoudre les problèmes posés par leur croissance et leurs limites. Or, paradoxalement peut être,
le financement agricole figure parmi ces limites.

Les analyses d'impact des SFD montrent que leur offre financière est bien adaptée au
développement des activités rurales telles que le commerce, I'artisanat, la transformation agro-
alimentaire, qui génèrent des revenus réguliers, relativement sûrs, avec des cycles de rotation du
capital rapides qui limitent les risques et permettent des taux de rentabilité élevés. Peu d'activités
agricoles présentent ces caractéristiques, ce qui explique d'une part que les emprunteurs ruraux,
même agriculteurs, ma^rquent souvent dans leurs choix une préférence pour I'investissement dans
des activités rurales plutôt qu'agricoles et que d'autre part, les SFD se montrent prudents à
l'égard de ce type de financement. Le financement des activités agricoles présente des
caractéristiques spécifiques, tant en termes de diversité des services nécessaires (besoins de
trésorerie, de fonds de roulement, d'investissements de moyens et de longs terme) qu'en termes
de risque (incertitude sur la production, risques co-variants (climatique, sanitaire, ...), risques
economiques). Au bout de quinze ans de croissance des SFD, la question du crédit agricole reste
donc récurrente et essentielle pour le développement des agricultures familiales.

Le CIRAD, qui a pour mandat de contribuer par la recherche au développement agricole,
économique et social des Pays du Sud, a engagé en 1997, un travail de recherche visant à
comprendre quel appui les projets et institutions de microfinancement offrent actuellement au

8 L Gru**en Bank au Bangladesch, par exemple, système de crédit à caution sotidaire ciblé sur "lcs plus pauvres" a
fait I'objet de multiples réplications, et adaptations dans le monde.

n Il 
"n 

existe même des adaptations aux situations d'exclusion européennes.

to L. Rér."u des Caisses Populaires du Burkirra par exemple, compte plus de 80 000 nrembres ; à une echetle plus
réduite,le PPPCR travaille avec cnviron 35 000 clients..
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agricole et à caractériser les conditions de durabilité de services financiers à

II - Un programme de recherche CIRAD sur le financement du dévetoppement agricole

1- Problématique de recherche

Ce programme de recherche a pour objectifs de :

- produire des connaissances sur le financement des activités agricoles des ménages dans le
contexte de libéralisation et de retrait de I'Etat
- définir les conditions générales et opérationnelles dans lesquelles les systèmes financiers
décentralisés peuvent répondre de manière durable aux besoins spécifiques liés au financement des
agri cultures familial es

A travers I'analyse comparée de cas issus de contextes agro-économiques contrastés, de
systèmes de production et de productions agricoles divers, et de systèmes financiers de nature
diftrente, on cherchera plus particulièrement à répondre aux questions suivantes :

- Comment les ménages agricoles assurent-ils le financement des avances de culture et des
investissements agricoles de moyen et de long terme ? Sous quelle forme, ces ménages épargnent-
ils ?

- Quels sont, au sein des diftrents types de systèmes financiers, les produits conçus pour le
financement de I'agriculture ? Dans quelle mesure cette offre financière est-elle adaptée aux
besoins des ménages en matière de financement agricole ?

- Plus spécifiquement,
* quelles sont les relations entre systèmes de production/produits et systèmes financiers
?
* dans les sociétés où l'élevage est fortement présent, dans quelles conditions, les services
d'épargne offerts au sein des SFD peuvent-ils prendre le relais de l'épargne traditionnelle
par croissance du cheptel ? Dans quelle mesure, cette épargne potentielle pourrait-elle
contribuer à I'autonomisation des systèmes de crédit existants ?

- Globalement, quelles sont les conditions de la durabilité de services financiers adaptés aux
besoins de I'agriculture ?

9
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2 - Des pnrtenariots

Ce programme de recherche est conduit en étroit partenariat avec trois types
d'institutions:.
- des institutions de financement rural du Sud : PPPCR et Caisses villageoises d'épargne et de
crédit au Burkina, FECECAM et projet Gapke au Bénin, FIFATA à Madagascar
- des opérateurs de microfinancement du Nord : GRET, IRAM, CDR FERT
- des institutions de formation du Nord et du Sud : CNEARC, ENSAM, FASEG du Burkina

3 - Méthode rle recherche

La recherche s'appuie sur I'analyse comparée de terrains, sur lesquels les partenaires sont
engagés depuis plusieurs années en tant qu'opérateurs de recherche et de développement. En
Afrique, les terrains retenus se situent au Burkina, au Bénin, au Niger et à Madagascar. En Asie,
trois situations sont comparées : le Vietnam, le Cambodge, I'Indonésie.

Ces terrains se distinguent par :

- leur contexte agro-écologique et leurs orientations agricoles
- leur niveau de croissance économique
- I'évolution du rôle de I'Etat dans leur développement économique
- le niveau de développement du système financier dans son ensemble, et des institutions de
financement décentralisées en particulier
- la nature des SFD étudiés : à caution solidaire @PPCR au Burkina, Projet "multi-sectoriel" de
CRS au Bénin, Projet Plaine des Joncs au Vietnam), système mutualiste (FECECAM au Bénin),
banques de développement (CNCA au Burkin4 Banque agricole au Vietnam, BRI en Indonésie),
Caisses d'épargne et de Crédit (au Burkina, à Madagascar).
(cf.encadrés infra)

Trois al(es structurent la méthode de recherche développée conjointement sur ces terrains:
- I'analyse comparative de contextes agro-économiques et de systèmes financiers contrastés
- la combinaison d'une étude centrée sur l'économie des ménages permettant d'identifier leur
demande et leur stratégies en matière de financement de I'agriculture avec une analyse
fonctionnelle de I'offre en produits financiers proposés à ces ménages
- la comparaison de la demande et de I'offre en services financiers, permettant de mettre en
lumière I'impact des SFD existants sur le développement de I'agriculture et d'identifier les
conditions dans lesquelles des services financiers durables peuvent être proposés à I'agriculture.

I
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m- Premiers éléments de résultats

Ce prografilme de recherche a été engagé il y a quelques mois sur différents terrains, les études

de cas sont en cours, les matériaux s'accumulent, mais la phase de synthèse est loin d'être

engagée. Aussi, ne pourrai-je exposer ici que des premiers éléments de résultats, des pistes de

réflexion qui demandent à être affinées et approfondies.

I - Les spéciftcites rle la clennnde de financement agricole et les contraintes induites pour les

SFD

La demande de crédit agricole porte sur cinq types de financement qui présentent des

caractéristiques et des contraintes spécifiques par rapport aux autres activités rurales :

* les intrants (semences, engrais, produits phytosanitaires, produits vétérinaires...) : ils sont

indispensables à I'intensification agricole, mais leur coût est presque toujours élevé au regard de

la vàleur de la production, et leur rentabilisation n'est pas systématiquement assurée. Elle est

doublement tributaire des contingences de la production (aléas climatiques, qualité des intrants,

qualité des techniques agricoles) et de la commercialisation des produits agricoles (organisation

des marchés, politique des prix). Par ailleurs, le risque lié au crédit-intrants pour un SFD est élevé

dans la mezure où l'objet financé, la production agricole, est particulièrement sensible aux risques

co-variants : quand une sécheresse s'abat sur une zone, elle touche tous les producteurs en même

temps et limite donc, de fait, I'efficacité des systèmes de garantie fondés sur la solidarité locale.

Enfin, hormis les semences, la plupart des intrants sont importés par les pays du Sud, ce qui leur

confère un coût élevé, mais pose aussi le problème de leur acheminement jusqu'au producteur.

Dans le contexte de privatisation des services à I'agriculture, le financement des intrants relève

donc d'une double problématique puisqu'il s'agit à la fois d'en financer I'accès individuel pour

le producteur, mais aussi de permettre aux intermédiaires des filières d'approvisionnement de

constituer des fonds de roulement opérationnels.

* l'équipement agricole : lui aussi est indispensable à l'intensifisation (culture attelée,

motopompe, petite mécanisation...) et à la commercialisation par le producteur (charrette, vélo,

mobylette....). Mais son coût est souvent élevé au regard des prix de la production : il induit des

montants d'emprunt importants qui ne peuvent être rembourses que sur le moyen terme ou le long

terme, dzux facteurs qui en font un produit à risque pour les SFD. Par ailleurs, la rentabilisation

d'un équipement agricole est fortement liée à des facteurs encore mal maîtrisés : aléas de la

production agricole bien sûr, mais aussi qualité technique de l'équipement lui-même, capacité

locale de réparation, maîtrise technique par le producteur...Une caractéristique particulière en

faveur de ce q/pe de financement est que, moyennant certaines conditions (cf infra) une garantie

peut être prise sur I'objet financé.
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* La reconstitution de troupeau : ce type de demande est particulièrement important dans les

""".t délevage dont I'appareil de production a été détruit par un choc climatique (sècheresses

sahéliennes) ou politique (;nationalisation" du bétail dans les régimes communistes). Le crédit sert

à acheter des reproducteurs, et est remboursé sur les produits, I'objectif étant de reconstituer le

capital producti{, mais aussi, très souvent, d'assurer la base de I'alimentation familiale à partir de

la-production laitière. Un des intérêts de ce type de financement est qu'il peut être graduel :

nombre d'éleveurs sahéliens qui ont perdu leur bovins dans la sécheresse de I 984, ont emprunté

aux SFD pour racheter des ovins ou àes caprins, plus rustiques, se reproduisant plus rapidement,

et permettant dans un second temps une recapitalisation du troupeau bovin. Le risque majeur de

ce qpe de financement est évidemment la mortalité animale : la viabilité du financement se trouve

OonCU encore liée à des aléas de productioq mais aussi à la qualité des services de santé animale

(prophylæ<ie, soinsvétérinaires...)et àla qualité de I'alimentation et des conditions d'élevage. Ce

C**rni.i point conduit souvent les SFD à une politique malthusienne, limitant le crédit aux

producteurs qui ont les moyens d'alimenter leurs animaux (par un accès privilégié à des ressources

naturelles, ou par I'achat d'aliments).
Un problème majeur enfin de ce qæe de financement est la mobilité des animaux et l'impossibilité

induite de prendi" un" garantie zur l'objet financé : ainsi, dans les zones frontalières, rien ne passe

plus vite la frontière qu'un animal non remboursé...

* Itembouche : qu'elle porte sur des petits ruminants ou des bovins, c'est une activité souvent

extrêmement rentable, qui fait I'objet d'une demande paysanne forte, mais qui est soumise aux

mêmes aléas que les crédits à l'élevage : problèmes sanitaires, mortalité, conditions

d'alimentation. C'est une activité plus risquée que l'élevage extensif, qui requière pour être

rentable une meilleure maitrise technique par le producteur, et qui est plus sensible aux aléas du

marché : surproduction aux moments des fêtes traditionnelles, chutes aléatoires des cours liées

aux déstockage de bétail en période de pénurie viwière ..-)'

lantatio Iture néren .) : ce sont des

besoins de financement qui apparaissent sous une forme nouvelle depuis que sont engagées les

privatisations de ces filières. ils se traduisent par des crédits de montants importants, dont la

ientabilité est diftrée de plusieurs années, deux facteurs qui en font un risque majeur pour un

SFD. Par ailleurs, la plupart de ces productions, intensives et liées à des marchés internationaux,

souffrent, plus qu. ies productions annuelles, de la désorganisation des services à I'agriculture-

Z - Queltes réponses sont actuellement apportées à ces clennndes cle financement agricole?

Les premières études de cas réalisées dans le cadre du programme de recherche CIRAD
condùisent à quelques conclusions transversales, qui bien qu'encore très générales, méritent d'être

rappelées à un public concerné par l'élaboration de politiques agricoles.
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Les besoins de financement agricole s'insèrent toujours dans les besoins plus complexes qui sont

ceux desunités économiques (individus, ménages, marmites...tt). A., sein de ces unités, la priorité

n'est pas toujours, est même rarement, donnée à la satisfaction des besoins agricoles.

Les choix d'investissement dans I'agriculture ne se font que si celle-ci est rentable. Or, dans

nombre de contextes d'Afrique de I'Ouest, cette rentabilité reste largement aléatoire. Elle est

tributaire des aléas climatiques, de la qualité des services à I'agriculture (approvisionnement,

commercialisation, financernent), des conditions de marché et de prix, des politiques

d'infrastructures ....

Le financement de I'agriculture ne devient une priorité dans les choix des unités économiques que

quand ces conditionsiont favorablement remplies : c'est le cas dans les situations particulières

qu" constituent par exemple certaines filières de production encore administrées

(le coton au Burkina), certaines zones aménagées et irriguées, ainsi que I'agriculture périurbaine.

Quelles sont les fornrcs rle Jinancement agricole observées dans Ie contexte actuel de

prtvatisatîon tle l'environnenrent écononique des agrtcultures faniliales ?

L'objectif n'est pas ici d'en faire une liste exhaustive, mais d'identifier quelques repères pour la

réflexion.

* L'autofinancement reste la forme la plus fréquente du financement agricole dans le contexte

de faillite des systèmes bancaires et de restructuration de I'environnement économique des

agricultures familiales du Sud. Les études de cas permettront de détailler les modalités et les

contraintes de I'autofinancement dans diftrents contextes agricoles. Globalement,

I'autofinancement est insuffisant pour soutenir de réels processus d'accumulation. Il est aussi

fortement aléatoire : même dans les zones qui présentent de bonnes potentialités agricolesrz,

I'investissement et I'intensification d'une production rentable (riz, maraîchage...) restent souvent

étroitement liés aux aleas de la production viwière ; si celle ci est insuffisante, toutes les liquidités

de I'unité économique seront prioritairement investies dans I'achat de vivres, au détriment des

l l Afin de cerner au mieux tes stratégies financières paysannes, individuelles et collectives, une réflcxion prealable à

chacune des études cngagées consiste à identifier les unités économiques pcrtinentes dans un contexte donné (famille élargie

dans les milicux africainJcncore traditionnels, ménagcs polygames en nrilicu musutman, farnille nucléaire au Vietnam".) et à

comprendre la place et le rôle des individus dans cctte configuration (fenrmes, jeunes, cadets, -..).

tt 
Dun, nos études de cas, c'est par exemple ta situation de la zonc de Gaya, au bord du flcuve, au Nigcr (cf

.Wampfler 3., 1998. Diagnostic de Ia dennnde et de I'ofire en nntière defnancement ntral dans la zone de Gaya Niger-

Rapport d'étude CIRAD, n"2ll98
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achats d'intrants nécessaires à la campagne suivante de la production intensive. Dans les unités

dont I'accumulation est précaire ou récente, un choc viwier peut amorcer une phase de

décapitalisation (vente des semences, vente du bétail...) difficile à surmonter ultérieurement.

* Le {inancement informel : il est sans doute encore la forme actuelle la plus développée du

marché financier rural. Sous des formes diverses (usuriers, tontines, banquiers ambulants, prêts

familiaux ou de voisinage), il semble être d'abord un recours face à des situations d'urgence

(achat de vivres, problème de santé...), bien avant d'être une source de financement productif

agricole. Celui-ci n'est cependant pas exclu, et porte principalement sur les intrants (semences,

pétites quantités d'engrais), plus rarement sur I'embouche. Fondé le plus souvent sur les seules

i*ssou.r"s financières internes à une zone, il est tributaire des mêmes aléas que la zone elle-même

et que les producteurs agricoles locaux.

* Les bangues agricoles : la situation des banques agricoles a été évoquée dans le premier point.

Les rares banques qui sont en bonne santé économique et capables de faire efftcacement face aux

besoins agricoles sont concentrées sur le financement de quelques filières de production intégrée

dans lesquelles le risque est limité. La CNCA du Burkina Faso, appuyée sur la filière cotonnière

en est un exemple. Les crédits octroyés sont essentiellement de court terme pour I'achat d'intrants
(qui profitent àla culture de rente, mais aussi, indireaement aux cultures viwières), et, de manière

plus limitée, de moyen terme pour la culture attelée. L'essentiel des transactions est cependant

àffectué avec les sociétés de développement administrant la production. L'équilibre de ces

banques est souvent précaire, et elles auront à relever rapidement le défi de la privatisation

inévitable de ces filières intégrées. Certaines d'entre elles (la CNCA du Burkina en est là encore

un exemple) tentent de diversifier leur clientèle et d'élargir leur offre de financement de

l'agriculture et du monde rural en soutenant des SFD.

* Les filières de productions agricoles intégrées : ta plupart d'entre elles sont en cours de

privatisation ou en voie de l'être. Dans ce contexte, le financement, plus encore que I'organisation

de I'approvisionnement en intrants et le conseil agricole, pose un problème récurent. Des

expériences de financement privé (par des banques commerciales, par des organisations

paysannes, par des commerçants....) sont en cours dans certaines de ces filières, dont la suite du

programme de recherche devrait apporter un éclairage.

* Les fonds de développement locaux : ce sont des fonds d'origine diverse, confiés à la gestion

des communautés locales, le plus souvent dans le cadre de projets de gestion de terroir et de

ressources naturelles. Ils sont destinés à des investissements collectifs, mais peuvent

ponctuellement être utilisés pour du financement agricole (semences, intrants, équipement). Leur

iogique de fonctionnement est liée au degré de maturité de la collectivité locale, qui peut en faire

,;ne "pompe à subvention" ou un réel fonds de capitalisation local. Elle est aussi, trop souvent,

tributaire de la logique du projet de développement initial.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

l8



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t

Les innovations en matière de microfnancement ouvrent-elles des perspectives pour le fnancement de

l'agricalture ?

* Les fonds de capitalisation pour I'achat dtintrants . inspiré des banques de céréales, ce

,y,too."st'*p@dansplusieurspaysd'Afrique.Ilconsisteàmettreenplace
au ni reau de groupementi de producteurs un fonds de roulement pour I'achat groupé d'intrants,

constitué a partii d'un emprunt à moyen terme, pris auprès d'une banque classique. Chaque

producteur emprunte ensuite indMduellément des sacs d'engrais au groupement, qu'il rembourse

assorti d,un intérêt couvrant le coût du crédit et d'un système d'assurance. Au bout de cinq ans

de fonctionnement normal, le groupement a acquis progressivement la totalité du fonds de

roulement. L'expérimentuiion finuntière est ici iniérée dans un projet de développement plus

global, combinant la rnrlgarisation des techniques de I'intensification, la formation des producteurs

I la gestion, et la promôtion d'organisations paysannes professionnelles.

'interm n entre
r*t p* dr*)"tèmes de financ.r*t, tnuir dei institutions (projets, associations, voire entreprises

privées) visant à accompagner des organisations rurales dans la construction de relatio-n:

financières durables avec ie système banùire formel. Les crédits sont consentis par la Banque à

I'organisation rurale en fonction d'un projet productif. Les institutions d'intermédiation assurent

les lonstions que les organisations né peuurnt pas encore remplir, et que- les banques ne voient

pas I'intérêt de prendr* À charge : I'identification de la demande, I'instruction du dossier, la mise

en relation des organisations 
-uuæ 

la banque, le suivi du crédit, la formation des membres de

I'organisation, et-occasionnellement la mise à disposition d'un fonds de garantie. Dans les

exeriples observés, les activités financées portaient essentiellement sur des crédits de court terme

au commerce et à la transformation, làs banques commerciales hésitant à s'engager sur du

financement agricole.

* Les SFD : trois grandes "familles" de SED sont analysées dans le programme CIRAD : les

qyrt.*.r *utuatistei les Caisses villageoises d'Epargne e! de Crédit, les systèmes de petit crédit

à caution solidaire. Ils ont en commun de privilégier le libre choix économique de I'emprunteur

et sa responsabilité personnelle insérée dans uné r.sponsabilité d'un groupe local. Les objets

finansés sont donc le reflet des priorités des emprunteurs, mais résultent aussi, malgré tout, des

choix initiaux du SFD qui conçoit les modaliiés de financement.: montant de crédit, durée,

échéancier de remboursement... qui seront mieux adaptés à certaines activités qu'à d'autres. Il est

donc faux de dire que le bénéficiaire a un total libre Choi* de son objet de financement. L'analyse

des objets de financement montre une grande prudence .dgs SFD par rapport au financement

agdcolé. Les crédits de court terme et de petits montant s grt,lgs plus fréquents dans les SFDJ sont

aiaptés à I'embouchffeuvent occasionnellement finanôe/des intrants agricoles. Par contie, ils

ne sont adaptés ni au financement de l'équipement, et encore moins aux investissement en cultures

pérennes. 
'Seuls 

les systèmes mutudisïei, fondés sur une épargne préalable et un système de

iarantie plus ou moins matérielle s'aventurent dans le financement de l'équipement agricole, dans

des zones de culture de rente notamment (la FECECAI\,I dans la zone cotonnière du Bénin, par

exemple). Des expériences originales de crédit d'équipement en leasing sont également en cours

(FERT à Madagascar).

l9



\

I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I

Les innovations en matière de microfnancement ouvrent4lles des perspectives pour le JTnancement de

l'agriculture ?

Une conclusion lapidaire - et provisoire - pourrait donc être que les systèmes financiers actuels
apportent une réponse partielle à la demande de financement des intrants et de l'élevage, une
réponse beaucoup plus limitée au financement de l'équipement agricole, et pas de réponse du tout
aux besoins d'investissement en culture pérenne.

Concentrons nous maintenant sur I'analyse des SFD, en excluant provisoirement du propos les
autres formes de financement de I'agriculture précédemment évoquées.

3 - QueIIes pourraient être les conditions nûninnles permettant aux SFD d'apporter une
réponse clurable aux besoins du finflncenrent agricole ?

L'état d'avancement actuel de la recherche permet de présenter une dizaine de "principes de base"
pour sécuriser les prêts à I'agriculture et créer des services de financement agricoles durables. Ces
"principes" restent cependant encore très généraux et I'analyse des conditions spécifiques de
durabilité du financement agricole doit être affinée et approfondie.

(\r 4 ol s''-'"b
,, lt +çtl)-
t.

La décentralisation, la proximité physique entre le SFD et le bénéficiaire figurent parmi les
premières conditions favorisant la durabilité d'un système de financement agricole. Cette
decentralisation a un coût (davantage d'agents de crédit, de locaux, des moyens de transport...)
que le système, et les emprunteurs doivent supporter. Elle présente des risques (allongement et
multiplication des flux d'argent et d'informations) et des contraintes (par exemple, la nécessité
d'une double compétence professionnelle des agents de crédit, à la fois "développeur" et
"banquier") qu'un système centralisé permet de minimiser.

3.2 - Fondés sur une bonne connaissance du milieu

La proximité ne suffit pas, elle doit s'appuyer sur une connaissance approfondie du milieu . Même
s'il s'agit d'élaborer un système de financement strictement agricole, cette connaissance
préalable ne peut être que pluridisciplinaire : elle doit englober le fait technique (systèmes de
productioq pratiques paysannes...), les realites economiques et le fonctionnement social. Elle doit
permettre de définir des produits financiers adaptés, d'élaborer des systèmes de garantie aussi
efficaces que possible, et aussi d'identifier les causes potentielles de défaillance du SFD.

Cette connaissance a un coût d'autant plus important qu'il est nécessaire de I'actualiser très

20
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régulièrement pour qu'elle reste efficiente. L'acquisition de certains pans de cette connaissance

peut être externalisée, et confiée, par exemple à la recherche nationale. Le suivi-évaluation, dans

iu **rure où il doit être une partie intégrante du système de pilotage d'un SFD est plus difiicile

à externaliser et suppose la crèation de èompétences internes au SFD. Les problèmes liés à cette

fonction de suivi ,ont complexes : compétenær multiples demandées aux agents de crédit,

élaboration du système de- transmission et de partage de I'information au sein du SFD,

informatisation complexe des SFD dépourrnrs de guichets'

Le crédit à I'agricutture ne peut pas être développé dans n'importe quelles conditions- Il doit être

considéré comme une activité économiqu. q"i a besoin d'être rentable pour pouvoir durer'

S,assurer que I'agriculture que I'on souhaite finan."t est en mesure de supporter le 
"9Yt 

d'un

credit décentralisé-est un préaiable incontournable. De même, un suivi vigilant des conditions de

développement de I'agriculture est nécessaire et une grande souplesse de fonctionnement doit être

préservée au sein dJsystème : ainsi, il faut par exemple pouvoir renoncer à une campagne de

tredit, si les conditions âe production ou de marché s'annoncent insatisfaisantes et dangereuses'

Les echecs des systèmes antérieurs de financement sont largement imputables à la liaison forte qui

existait entre ces deux fonctions et conduisait à la déresponsabilisation de I'emprunteur. Leur

déconnection complète à la fois au niveau de I'agent de crédit et de l'ensemble du SFD est

nécessaire pour responsabiliser pleinement I'empruntàur et éviter tout report du risque sur le SFD'

Ceci étant, il s'avèrL que cette Ae**.aion esi souvent obtenue au détriment de la connaissance

du milieu par le SFD. Si un agent de crédit ne doit pas donner de conseil technique_au producteur,

il n,en doit pas moins connaître en profondeui les systèmes de productions financés et leur

environnement, pour apprecier le risclué [é à un emprunteur ou à un projet de financement donné,

assurer un suivi efficace. Par ailleurr, it est des situations où une certaine forme de relation entre

encadrement technique et financement est nécessaire : c'est le cas par exemple dans le

financement de crédits à l'élevage qui peuvent être sécurisés s'ils sont accompagné.srd'une

prophylærie efficace, ou bien dans lé financement de la culture attelée s'il est accompagné{ d'une

formation technique sur le dressage, I'utilisation et le soin des attelages -..La forme idéale des

relations entre fonction de financement et accompagnement technique de I'agriculture reste à

élaborer.

I
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3.5 - Des SFD autonomes et.fînancièrement viables

pour que les agricultures familiales puissent se développer, il faut qu'elles aient un accès sûr et

durablè au finàncement agricole. Cette durabilité ne peut être obtenue qu'à travers des SFD

autonomes et financièrement équilibrés. Cela suppose d'une part que les promoteurs du SFD

acquièrent toutes les compétences nécessaires à sa gestion et d'autre part que le crédit soit payé

à sbn coût économique iéel, intégrant le coût de la ressource monétaire initiale (sur le marché

financier ou coût collecte de l'épargne locale), le coût de transaction (distribution du crédit,

décentralisation), et le coût du risque. En agriculture, le coût particulièrement élevé du risque

porte les niveaux de coûts réels du credit à des seuils incompatibles avec la rentabilité de la plupart

àes activités agricoles. Aussi semble-t-il diffrcile d'obtenir un SFD financièrement équilibré sur

la seule base du crédit à l'agriculture.

3.6 - Fontlés sur un nortefeuille de crédit diversifîé, à la.fois aericole et rural

La diversification du portefeuille de crédit entre le financement d'activités agricoles et d'activités

rurales non agricoles, semble être la condition de viabilité sine qua none d'un système de

financement agricole.

Plusieurs arguments militent en faveur de cette diversification :

- elle correspond aux besoins réels des unités économiques, qui sont à la fois agricoles, ruraux,

sociaux, de consommation, d'urgence....
- elle autorise un réel choix économique par les producteurs qui investissent alors dans I'activité
présentant de leur point de vue, le meilleur rapport de rentabilité lrisque et qui deviennent de ce

fait, pleinement responsables de leur emprunt
- 

"nfrrr, 
elle permet Oe répartir les risques entre diftrentes productions agricoles et activités

rurales et limiie ainsi, dans une certaine mesure, I'impact des risques co-variants sur la production

agricole.
Pôur être efficiente, la diversification doit s'appuyer sur une bonne connaissance du milieu non

seulement agricole, mais plus largement rural.
Cependant, la médaille a là aussi un revers, dans la mesure où cette diversification peut augmenter

le coûts de transaction du crédit (plus la nature des crédits varie, plus il faudra de procédures

spécifiques, de papier et de temps de travail pour le suivi, etc ...).

3.7 - S'apnuvont sur un svstème de garantie atlanté ù l'agrtculture

La garantie est au coeur de la question de durabilité d'un système de financement de I'agriculture-

Dans les systèmes observés, la garantie varie avec la nature du système et le type de crédit .

* Les srédits à l'équipement, de montants importants, et de moyen ou long terme sont
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essentiellement le fait des systèmes mutualistes qui utilisent diftrents types de garanties :

- La garantie peut être fondée sur une épargne préalable de I'emprunteur, assortie d'une

épargne d'uné personne se portant caution, dont le montant obligatoire peut avoisiner le

montant du Crédit demandé. Ces pratiques de garantie sont évidemment facteurs

d'exclusion d'une large part de la population agricole.

-I-agarantie peut être prise sur I'objet financé (la chamre, la motopompe, le bétail seront

saisis *n rur de défaiilance de I'emprunteur). Ce système à priori simple présente de

nombreuses limites dans ldcontexte africain :

* Une première limite est constituée par la mobilité des objets de financement que I'on

peut toujours faire disparaître face à un très improbable huissier.

+ t'oUlei financé peut être dégradé très rapidement et perd alors un€ grande partie de sa

valeur. La garantie ne représente plus un recours économique pour le SFD qui ne pourra

pas récupérer la valeur de son prêt par la vente d'un objet dégtuq9.

+ pour que la réalisation de là garântie soit effective, il faut qu'il existe un marché de

l'équipement d'occasion sur lequel l'équipement saisi puisse être effectivement vendu à

un coût compatible avec le montant du crédit-
+ Enfin, pour que ce type de garantie puisse fonctionner, il faut un environnement

juridiqu, àt roriut p.r*rttant li réalisation de la garantie : un système judiciaire qui

condamne, un système policier qui réprime, un système social local qui autorise la saisie

d'un outil-de production... Objeôtivement, ces conditions sont rarement réunies dans un

contexte africain.

-Lagarantie peut enfin être foncière. Pour qu'une telle garantie soit efficiente, plusieurs

conditions doivent être réunies :

+ I'existence de titres fonciers : même si des procédures d'attribution de titres de propriété

sont en cours dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, elles sont loin d'être généralisées.

* I'existence d'un marché foncier : de ptus, si ce marché existe, il faut que des réticences

sociales soient surmontées et qu'il aii des acquéreurs effectifs pour la parcelle du voisin

qui vient d'être saisie par I'huissier : on imagine aisément la "révolution culturelle" que

ràprésente ce type de àémarche dans les communautés locales africaines. Il n'y a guère

que sur les fronts pionniers qu'une telle démarche semble envisageable-

+ Il faut enfiq le même environnement favorable à l'éventuelle réalisation d'une garantie

déjà évoqué pour le type de garantie précédente.

On voit par là que le problème de la garantie des crédits de moyen terme et de gros montant n'est

pas définitivement résolu en Afrique.

I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
t
I
I
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* Les crédits intrants et embouche portent sur de petits montants et sont remboursables à court

totnr. ftormis dans les filières intégrees où la garantie est prise sur la production par I'organisme

qui assure à la fois le financement et la commercialisation, la garantie prise pour ce type de crédit

est souvent non matérielle et repose sur la caution solidaire d'un groupe social. Les emprunteurs

se cooptent en groupes de solidarité, dans lequel chaque membre s'engage à prendre en charge

la défaillance éventuelle des autres membres. Tant que l'ensemble de l'emprunt du groupe n'a pas

été remboursé, le groupe entier est privé de l'accès au crédit. Ce principe de solidarité est ensuite

étendu à l'échelle de la communauté villageoise. Dans les faits, même si la solidarité est parfois

effective, c'est avant tout la pression sociale que les membres d'un groupe peuvent exercer sur

un emprunteur défaillant qui rend ce système de garantie efficace.

Dans quelles conditions un tel système de garantie peut-il être appliqué au crédit agricole ?

Il faut d'abord que les conditions générales de fonctionnement de la caution solidaire soient

remplies :

- celle-ci ne peut fonctionner que s'il y a une cohésion sociale forte et une stabilité géographique

des emprunteurs (c'est ce qui explique que le principe soit plus facile à appliquer aux groupes de

femmel, et plus difficile à mettre en place en zone de front pionnier par exemple).

- il faut que les groupes se soient réellement cooptés et qu'ils soient stables

- il faut que dans un même groupe la nature des emprunts soit proche : montants et durée

similaires
- un suivi rapproché de I'utilisation du crédit et du fonctionnement des groupes de solidarité doit

être effectué par le SFD
- enfin, une condition essentielle apparaît au fur et à mesure que se développe la concurrence entre

SFD dans une même zone : la caution solidaire fonctionne bien tant qu'il n'y a pas d'alternative

d'accès au crédit et qu'un seul SFD en a le monopole. Dès qu'il y a multiplication incontrôlée de

I'offre de crédit, le risque de défaillance de la caution solidaire augmente.

La garantie par caution solidaire est bien adaptée au financement de petites activités rurales, à

rotaltion de câpital rapide dont I'embouche peut faire partie. Par contre, elle apparaît plus difficile

à mettre en oeuvre pour des crédits à l'équipement agricole, d'un montant important et

remboursables à moyén et long terme. Enfin, elle ne permet pas de faire face aux risques co-

variants qui sont importants en agriculture : quand tous les producteurs sont touchés par la même

sécheresse, la solidarité locale ne peut plus fonctionner.

Face aux risques co-variants, la création de fonds de garantie est une solution possible. Cette

forme de garantie paraît plus efiicace quand le fonds de garantie est issu du milieu local-

3.8 - Des SFD inpliouant les bénéfîciaires clnns leur gestion

Deux arguments techniques militent en faveur d'une implication forte des bénéficiaires dans la
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gestion du SFD : elle est nécessaire pour :

]fui." fonctionner autant que faire sê peut, les systèmes de garanties (cf. 3. 7)

- réduire les coûts de transaction, en faiiant assurêr la majeure partie des fonctions de gestion du

SFb par des benéficiaires bénévoles ou rémunérés selon les standards locaux qui seront de toute

façon plus économiques que la rémunération d'un personnel professionnel spécialisé-

ces arguments techniques, qui peuvent paraître cyniques, ne font pourtant que renforcer

l,argument principal rn fuu.* dà I'impticàtion paysanne, à savoir, la prise en charge de leur

développement par les populations elles-mêmes'

Les systèmes observés montrent qu. .*n. implication peut prendre de multiples formes et degrés

iusqulà devenir une appropriation complète par les populations : implication de I'ensemble d'une

communauté locale à travers des éius, implication plus sectorielle (élus de groupements de

producteurs, ou de groupements d'iniérêt économique), coopératives, organisations

professionnelles agricoles, comités de femmes...'

Mais là encore, ce n'sst pas un sésame infaillible de la réussite d'un SFD : I'implication des

bénéficiaires ne sera efficai* qu. si elle traduit un fonctionnement réellement collectif et non pas

seulement, comme c'est souvent le cas, une association opportuniste pour avoir accès au

financement ; elle doit reposer une cohésion sociale forte, ou une représentation équilibrée des

diftrents pouvoirs en présence dans une communauté ; elte suppose des capacités de gestion qui

sont loin d'être largement acquises dans toutes les communautés paysannes ; il y a alors le risque

de concentrer le pouvoir de fiïancement dans les mains des quelques lettrés qui auront un accès

privitégié à I'information et à la gestion du système de financement'

La formation, qui souvent doit débuter par I'alphabétisation est alors un outil efficace de

promotion de i'uppropriation du système de financement par les bénéficiaires-

Le consensus qui s'est établi autour du microfrnancement, levier du développement, a conduit

dans certaines ,àn"r, à une multiplication irraisonnée du nombre de SFD à objet rural et agricole'

On peut trouver aujourd'hui, dans certaines provinces du Burkina, dépourrnres de tout système

d'accès au finanré*.nt il y a encore quinze ans, vinE à trente SFD diffirents proposant

cependant des produits proches uu* mê*es populations- cible. Dans ces conditions, tous les

systèmes dont ta logique de fonctionnement repàsàit sur I'absence d'alternative d'accès au crédit

riquent d,être compromis. Le problème est ienforcé par les pratiques de conculrence déloyale

entre SFD (taux d'intérêt variablàs indépendants du coûi réel du crédit, taux subventionnés, voire

négatifs, stratégies très variables pur rupport à I'objectif de durabilité, prosélytisme des bailleurs

de fonds qui, pour placer leur financement, .nrouràgent les logiques de projets au détriment des
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logiques de créations d'institutions durables ...) et I'absence de tout cadre de coordination des

SFD.
Il en résulte des situations à risque élevé à la fois pour le SFD (risque de cavalerie, de retard de

recouwement, et finalement d'impayés et de failite) et pour les ménages qui s'endettent, perdent

leur confiance dans I'outil finanlier, et finissent put réduire le niveau de leurs activités

économiques.

La solution pourrait être l'élaboration de cadres de concertation régionaux perrnettant d'assurer

la transparence de fonctionnement des SFD et une coordination de leurs activités à l'échelle d'une

région. C,est dans de tels cadres de concertation que les conditions de crédit pourraient être

harmonisées autour d'une "vérité économiQUê", et que des centrales de risque pourraient être

mises en place.

La mise en place de tels cadres est en cours dans certains pays. Techniquement, elle s'avère

difficile : par exemple, créer une centrale des risques suppose que chaque SFD ait un système

d'information performant capable de produire des informations actualisées et fiables sur son

portefeuille de crédit : beaucoup de 
'SfO 

n'en sont pas là. Elle se heurte également à des

problèmes institutionnels de concurrence entre SFD, entte bailleurs de fonds, entre services de

développement ....

3.70 - Insérés dans Ie marché fînancîer global

pour qu,un système de financement agricole et rural soit durable, il doit avoir une assise

financière suffisante pour répondre aux beùins multiples des unités économiques' il doit pouvoir

répartir les risque, ,f fuirc fac, aux risques co-variuntt ; enfin, au delà des ressources locales qui

sont souvent insuffisantes et coûteuses à collecter, il doit avoir accès au marché financier global'

Deux stratégies se combinent pour remplir ces objectifs :

- La construction de structures fedératives et fetières, donnant une assise régionale ou nationale

à des institutions initialement locales

- Le refinancement auprès du système bancaire classique permettant d'avoir accès au marché

financier. C,est à travers ,o,-,u"ni le refinancement qu" i"t bunq,.r"t agricoles tentent de s'ouvrir

de nouvelles perspectives de développement. En effet, les banques commerciales classiques , sauf

quand elles obtiennent des fonds Oe garantie conséquents, s'avèrent peu intéressées à prendre des

risques dans le financement de la prJduction agricôt.. Crttaines banques agricoles, au contraire,

voient dans les SFD un moyen de se décentialiser, d'élargir indirectement leur portefeuille de

crédit, et de toucher une population nouvelle qui à terme, quand elle aura fait son apprentissage

économique à travers une pratique des SFD et que ses besoins deviendront plus importants,

poura constituer un nouveau créneau de clientèle directe de la banque elle-même. Ces banques
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agricoles font là évidemment un pari plus ou moins risqué, en fonction de la viabilité des SFD

qu'elles soutiennent et de la qualité des filets de sécurité que fournissent les bailleurs de fonds
pour encourager ce type d'expérience.

**t *****{<

Conclusion provisoire

Aux familiers du microfinancement, il apparaîtra aisément que ces "principes de base" et les

éléments de réflexion qui viennent d'être présentés ne sont pas spécifiques à I'agriculture, mais

dewaient être les fondements de tout système de crédit rural. Il me paraissait cependant important

de les présenter à une assemblée s'interrogeant sur les liens entre recherche et politique agricole.

Les études de cas qui sonftours devraient nous permettre d'aller plus loin dans I'analyse des

conditions spécifiques de durabilité des services financiers à I'agriculture et d'apporter des

éléments de réponse aux nombreuses questions qui restent en suspens à ce stade du travail.

Pour ouwir le débat, et montrer tout I'intérêt de la recherche en cours, j'en listerai quelques unes

:

- quel est le rôle du crédit dans I'accumulation paysanne ?
- quelles formes de crédits pour des agricultures à diftrents degrés de monétarisation ?

- quelle est la part et quelles sont les formes du financement informel dans I'agriculture ?

- quels liens entre épargne locale et crédit à I'agriculture ?

- comment un SFD peut-il faire face aux risques co-variants ?

- des systèmes d'assurance peuvent-ils apporter des solutions aux problèmes du crédit à

I'agriculture ?

- Quels liens entre la fonction d'encadrement technique agricole et la fonction financière ?

- Dans quelles conditions, le crédit peut-il être un outil de création et de promotion
d'organisations professionnelles paysannes, viables et effrcaces ?

- Quels peuvent être les rôles et fonctions de I'Etat dans le financement de I'agriculture ?

La recherche et I'expérimentation peuvent apporter des éclairages à toutes ces questions qui sont

des préalables indispensables à l'élaboration d'une politique de financement agricole.
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