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Le financement de l'agriculture familiale
dans le contexte de libëralisation.

Quelle contribution de la microfinance ?
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1960 - 2000 : De ltéchec du "crédit agricole" aux lirnites de la microfinance ?

Lc dévc:l()PP(:tncnt tftr finrtnccmt:nt nrr:tl a rlté mar(pr(': rluns l<:s quarante clernièrgs annécs prlr un
glissemcnt sémantiquc et conccptucl, du "crédit agricolc" vers la microfinânce. ap.es les
Indépendances' les politiques de financement du monde rural éaient larçment fondéËs sur le
scul conccpt de "crédit agricole", ciblé, subventionné, considéré ,o-À. un intrant cl.ans le
processus de production et disrribué via des banques alyicoles, banques de cléveloppement ou
des proiets. liace au constat cl'échec dc ces approch.r, .t i-s un contexte global cle libéralisation
des économies du Sud, s'est progressivement imposé le concept plus eà'$obant, de ..marché
financier ntral"- L'obiectif n'est plus cle promouvoir un crédii sectoriel, mais 6e favoriser le
développement et la fluidité d'un "marché des capitaux ruraux" cl.Àns lequel le "créclit nrral,, n,est
plus 93'11. . 

instrument financier p'armi d'autres, constitutifs du ,ystè*. tl'intermédiation
financière global, moins contraint, durable, plus l:rgement développé, ,eliant les ménages à la
sphère macro-économique.

Concrètement'. ce cl-rangement concephrel a conduit d'une part, à porter les efforts sur la
création d'institutions capables d'offrir durablement aux pop.rlations rurales un accès au
financement répondant à leurs lresoins et à leurs contraint.r .è.k ; d'autre part à responsabiliser
le bénéficiaire des services dc financement, notamment en lui donnant le libie choix de l,obiet du
crédit, à charge pour lui de payer le crédit à un coût permettant la durabilité du service financier.
Sur cette b:ue, s'est développée la microfinance. Celle-ci recouvre aujourd'hui des institutions de
nature très diverse (réseaux mutualistes, caisses villageoises autogéié.r, entreprises de services
financiers, llztnclues, proiets d'épargnc-créclit), dont ccrtain"s atteifnent une ùn" significative à
l'échelle du développement, avec plusieurs millions cle bénéficiaires. Iæ succès de certaines
institutions de microfinance (IMtt), Ia logiqu: d. développement de l'initiarive privée qu,elles
permettent dc Promouvoir, ont séduit les bailleurs de fonàs, et un consensus la.ge ,,.r, établi
autour cle la microfin:tnce c()mme levier du développement et de la lutte contre la pluvreté.

Mais malgré son 33aura" médiatique et politique, la microfïnance est auiourdrhui
questionnée

I

Dc nomllreuses i'tudcs <ltrt montré que lar microfinr,..l, le plus souvent fondée sur 4es créclits de
court terme et de montant moclique, peut avoir un impact positif sur la trésorerie cles ménages,
améliorcr lc lissagc clc lcur c()ns()mlnlrtion et clans r-rnc ccrtain" *.gre, renforcer lcur résistance
aux chocs économiques- Par contre, nombre d'observateurs s'interroge sur la capacité réelle de la
microfinance à stimuler les processus d'accumulation cles rnéirç, et à contribuer à
I'investissement productif. Par ailleurs, les analyses d'impact montrent que les IMF a*ivent àfinancer le développement cles activités rurales telies que le commer.., 

- 
tarr,r-"t, Ia

transtbrmation agro-alimentaire, mals répondent moins bien au:r besoins de I agnculture. I-es
activités rurales financées génèrent cles tlu.r,r, réguliers, relativement sûrs, avec-cles cycles de

I L'cssentiel de cette qynthèse inrroductive a été publié dans < Techniques Financières et Développement D No59
- 60 juillet 2il)0- ocrobrc 2UX)

Le financement de ltagriculturc dans un contexte de libéralisation : quelle
contribution de la microfinance ? Regard sur tâfrique de I'Ouesil
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rotation du capial rapides limiunt lcs risques et pcrmcttant dcs taux dc rcntabilité élcvés. Pcu

d'activités agricoles présentent ces caractéristiques. I-a, rentabilité des activités agricoles est

souvent limitée et difficilement compatible avec les taux d'intérêts élevés que la microfinance est

obligee de pratiquer pour assurer sa pérennisation. I-e fiàancement de I'agriculture présente des

contraintes spécifiques, tant en termes de diversité des services nécessaires (besoins de trésorerie,
de fonds de roulemen! d'investissements de moyens et de longs terme) qu'en termes de risque

(incertinrde sur la producdon, risques co-variants (climatique, sanitaire, ...), risques économiques).
Tout cela expliquc d'une part que les emprunteurs ruraux, même agriculteurs, marqucnt souvent
une préférence pour I'investissement dans des activités ruralcs plutôt qu'agricoles ct que d'autre
par! les IMF se montrent prudentes à l'égard de ce type de financement En Afrique tout
particulièrement, au bout de quinze ans de croissance des IMF-, la question du crédit agricole
reste donc récurrcnte et essentielle pour le développement des agricultures familiales.

I-es besoins de financement des agricultures familiales sont importants et diversifiés

Les agriculturcs familiales afric;rincs ont bcsoin de s'intensificr, clc sc moclcnriscr, clc finitnccr
l'innovation technique, organisationnelle... fæurs besoins en services financiers portent sur du

crédit (de court tcrme pour la campag'ne, I'embouche, la soudurc ; de moycn terme pour
l'équipcment I clc long tcrme pour l'équipcrncnt lourd, les plantations..), mais aussi sur clcs formcs
d'épargnc adaptécs et dcs scrviccs cl'assurance. I-es caractéristiqucs de la dcmandc (typc dc
services, montants, rythme de remboursement du crédit, type de garantie mobilisable...) sont
extrêmement diverses, variant en fonction des zones agro-écologiques, des systèmes de

production plus ou moins diversifiés et intensifs, des types d'acteurs ftommes, femmes, jeunes

en cours d'installation, entrepreneurs agricoles, organisations paysannes...), du d"gré d'insertion
dans lc marché... En règle générale, lc l>udget de I'exploitation 'agricr>lc cst étroitcmcnt inséré dans

les budgets des ménages, et les financements des activités agricoles et non agricoles, de la

consommation et des investissements Familiaux sont fortement liés. Mais, dans le cadre des

agricultures fitmiliales en cours de modernisation, notAmment cn zone péri-urbaine dans les pays

côtiers, émergcnt progressivement une nouvelle catégorie d'acteurs, lcs "entrepreneurs agricolcs",
dont les besoins de financement s'inscrivent dans une logique plus individualiste et
entreprencuriale. C'est donc à cette diversité et à cette complexité qu'il s'agtt de répondre.

Et la libéralisation des principales filières de production agricole va les amplilïer

Dans la plupart clcs pays d'Afriquc dc I'Ouest, une largc part clu crécJit à I'agriculture transitait

iusqu'à présent pir les grandes Frlièrcs ag-ricoles (coton, czfô, cacao...). I-cs IMI] finançant
I'agriculrurc dc manière signiFrcative (lttiCticÂM au Bénin, KaFojiginerv au Mali...) sont clles-

mêmes Fortement liées à ces filières. I-eur libéralisation pose avec une acuité nouvelle la question
du financement de I'agriculture.

I-a misc cn ocuvrc récentc des proccssus clc libéralisation clétrouchc sur dc nc>rnl)rcux problèmcs
qui tlést:rl>iliscnt tirrtcmcnt lcs t-rlièrcs : rnisc cn plztcc trol> llnrt:tlc ct r;rpitlc tlui rnct ctt icu utrc

multirucic d'intcrvcnants sans firrmc cle coordination ; émergcncc rapitle de mon<>polcs privés à lir

place dcs irncicns monopolcs publics i manque cic rnarurité clcs institutions scnsécs prcndrc le

rclais (org.rnisirtions paysanncs, intcr-profcssions...) ; intcn'crntions politicltrcs l:aussltnt lcs ieux...
l,cs incidcnccs sur le financcrnent agricolc sont dircctcs ct inclirectes. I-in mcttant fin ztu

monopolc clc cr>llecte, la lilléralisation démantèlc lcs môcanismes de sécurisation du créclit

antéricurs tonclés sur la maitrise clu procluit, ct al>outit à lir raréfaction clc I'oFFrc clc créclit. Par

aillcurs, cllc corrcitrit souvcnt, atr moitrs d;rns un prcmicr tcmps, à trn(, baissc: ric: pc:rfirrmirttccs clcs

Le financenten! de I'actictrllure familiale Qtrclle conhihulion lc la miqofrnal)(:(' ? ,lanv:pr ?01)2
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Frlières qui a un effet domino sur les budggts des ménages, sur la crptcité des emprunteurs à
rembourser et sur la confiance des services financiers

******+**t*** * ;trt.*:f *

Le clébat est auiourd'hui ouvert : la microfinance, clans sa diversité, et sous contrainte
pérennisation, est-elle capatrle de répondre à l"ampleur des besoins de financement
I'agriculnrre dans un contexte de libéralisation ?

Cette note introcluctive propose un bref êclurage sur cetfe question à partir du cas de I'Afrique
tlc I'Oucst fmncophonc. l,cs clontrécs ct andyscs préscntécs sont issues de {iffercntes études
conduites sur ce thème Par le CIRAD, en partenariat avec des opérateurs de microfinance du
Nord (groupe CERISE, FERT) et du Sud, depuis 1997.I-a première partie de l'article présente
les caractênstiques actr:elles de la contribution des IMF àu financement de I'agricuinrre en
Afrique de l'Ouest. Dans une seconde partie, des voies permettant d'améliorer la contribution
des IMF au financement de I'agriculhrre sont esquissées.

Le linancenent cle laericultue laniliale Quelle conhibulion de la microfinance ? Janvier 2002
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I
I - Financement dc ltagriculhrrc 1en 

Afrique dc ltOuest : qucllc contribution

I de h microfimnce f I

La micvofimnoe, un smnr qai s'æt fortcrncrrt déoeloppé at Aftiqae de l'Onæt

Tous les pays d'Afriçe de I'Ouest, y compris les plus pauvres, ont connu un développenrent

importani d. h miciofinance depuis le début des années 90. Selon le PASMEC 2 arr niveau

regio"al de I'UEM9À le nombre d'IMF a quintuplé entre 1993 et 1997 (188 rép9rto1és en 1997)

et le nombre de ses bénéFrciaires, multiplié par I sur la même période, atteignait 1,5 millions de

FCFA en 1997. En fin lggg,le nombrè de SFD recensés étaient de I72, comPtant 2 351 800

clients ou membres.

Leurs per6ormanccs en tcrmc dc prolycssion clc l'épargnc collcctéc ct du crédit octroyé à l'échelle

régionale sont spectaculaires t l'àpargn e a êtê muitipiiée par 5 en 5 ans, atteignait 60 milliards

r'èra en 1997, ittfr tchi le seuii de t mittiara en 2000; I'encours de crédit zêté multiplié par

5 enrre lggS et 2000 : 17 milliards de FCFA en 1993 , 66 milliards en 1997, 94 milliards en

2000.

Dans la plupart des paIS, lc secteur de la microfinance est très concentré : trois ou quatre

institutiorrr, i" plus souvcnt mutualistes, assurent au moins 600/0 de la collecte de l'épargne et

souvent plus de 75% de I'octroi de crédit.

I-es IMF se sont d'abord développées en milieu nrral, mais très rapidement, la logique de

croissance et de recherche de I'autônomie Frnancière les a conduit à s'implanter dans les centres

urbains. Iæs grands réseaux mutualistes, notamment, ont constnrit,une part importante de leur

croissance récente sur le développement des activités urbaines.

Mais dont la portée reste encore limitëe Pour l'insUnt

Malgré ce développement important, la pénétration des IMtr en milieu rural cst encore contrastée

, ,.Ën les pays, la microfrnance touchait en moycnne cn 1999 enffe 17, 2o/o des Familles (urbain

et rural .o.,for,âu; et moins de l0% de la popuiatiol ".ft.; Cependang c-ertains pays comme le

Bénin ont <les ta.r* .te pénétration nertcment plus élev és (41o/o des familles au Bénin, 67o des

familles au Niger). Au Bénin,Z4o/ocle la popuhùon active a accès aux IMF et des Pays comme le

Mali et lc Burkina connaissent une progression récente très forte des IMIr-

De même, au niveau macro-économique, comp arê au secteur bancaire, les performances de la

microfinance, peuvent paraître faiblei ; mais leur taux cle croissance est important et leur

décentralisation est un avantage comparatiF fort'

2 prolet d'appui aux institutions de microfrnanc€ dans le cadre dc la mise en place de la loi PARMEC à l'échclle

dc I,UEMOA . Cc projct a mis cn placc un dispositif dc suivi dcs IMF qui alimcnte unc bâsc dc données

annuelle ; cette base'esiun outil précieux pour suivre l'éryolution Égionale du sccteur .
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art omie nationale des pa]'s de ITUEMOA (hors Guinée Rissau

UEMO
A

Système bancaire IMF
Nbre

guichets
Montant
épargne
collectée

Montant
cédit octrcyé

Nbre
guichets

Montant
(pergne
collectée

Encoutr dc
cr,édit

1997
(Millierds
l:cr^)

623 1237 22(>4 2 6628 60 66

1999 100,5 102,9

Source : Brsc dc données PÂSMEC 1997-tc)<D

P des IMF dans ltécon ale

Qaelle contribation au financement de l'agriarhare ? Une tentatise de qaantîfication

Cette quantification a été réalisée en croisant les données du PASMEC avec des enquêtes directes
auprès des [Mlî réalisées par le CIR D et ses partenaires.

Reconnaissons d'emblée que la démarche est périlleuse : I'information chiffrée disponible dans ce
secteur est de faible qualité, une difficulté méthodologique maieure, la fongibilité du crédit rend
l'évaluation de l'utilisation du crédit hasardeuse...
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Par ailleurs, cette quantiFrcation est déià datée puisqu'elle a été réalisée pour I'année lgg7.

Cependant, au regard du peu d'information chiffrée, existant sur la question, il nous a p1n)
important de présenter cette estimation pour appréhender des ordres cle grandeur du
fittatrccmcnt dc I'asrictrlturc par lcs IMIt.

t Deux facteurs renforcenr cependant la pertinence des tendances présentées : le secteur de la microfinance est
concentré et dans chaquc pays, les trois ou quatre IMF qui assurent I'oc{roi de 60 à S0% du crédit sont aussi
celles qui, en volurne, contribuent le plus fortement au financement de I'agriculture ; par ailleurs, en règle
généralc, ccs IMF ont dcs systènres d'information d'unc qualité relativement meilleure que la norme du secteur.

ILe financemenl cle I'aoriculture lamiliale. Quelle conlribulion de la microfrnance ? Janvier 2002
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Estimation du volume de financement de I' en

1997 VOLUME
CREDIT

IMF
(Milliards

FCFA)

ESTIMATION
VOLUME
CREDIT

AGRICOLE
(milliarde

FCFÀ)

EN%DU
VOLÛME
CREDIT
GLOBAL

IMF

CONTRIBUIION / type
rMF (%r*

SM cv PVC CD

BENIN 14,5 5,5 - 5,7 36 99 1

TOGO 7,8 0,780 10 75 10 15

COTE
D'TVOIR

E

6r7 1,2 20 >90 5-6 2

SENEG
AL

l6 2,5 - 2,8 l9 75 25 <l

MALI 9,5 4,7 -5 49 <75 >25 e <1

NIGER' 4,5 1,3 29 26 48 26

BURKIN
A

9,'.I 3i
I

27 60 5 26 9

TOTAL 66,3 t9-20 27

de le besc de PASMEC evec in formrtions directes recueillies rupres des IMF drns le crdrc de prognmme de

lee IMF

Source : Croisement
recherche et missions CIRAD nrr le finencement de l'lgriculnrre-
* : clessificrtion pASMEC : SM = système mutunliste ; bv=C-irr.s villageoises ; PVC =Proiets à volet crédit; CD= Crcdit direct

La contribution totale dcs IMF de la zone UEMOA en octroi de crédit était de I'ordre de 66

milliards FCFA en 1997. Sur ce crédit total, environ 19 à 20 milliards FCFA ont été octroyés

pour financer des activités agricoles, soit environ un tiers du portefleuille global des IMF4. Même

.i, ."pp.lons-le, ces chiffrer iotrt des tendances et non des v'aleuru absolues, I'hypothèse "les

IMF n. finu.,ccnt pas I'agriculture" doit donc être Fortement nuancée en Afrique de I'Ouest.

[.a contritlution absolue des IMF à I'a.griculturc varic suivant les pays: cn 1997, clle cst forte au

Bénin er au Mali (4-6 milliards.FCFA/an), intermédiairc au Sénégal et au lJurkina (2,5 à' 3

milliards /m) et faible au Togo, Niger, et en Cote d'Ivoire (de l'ordre de 1 milliard f m, voire

moins).

Ces différences sont liées à la fois à la dynamique globale des IMF, plus ou moins développées

selon les pays, à I'origine et à la nahrrc des IMF principaux (lMF muttralistcs d'origine aglicole au

Mali ct au l)énin), "i à t^ préscncc clc culturcs clc rcntc jusqu'à préscnt intéggécs cn filières 0c
coton au Mali ct au liénin).

(Jne contribntion à Pagriathure différenciée selon les familles ù'IMF

o 
Ces chiffres représcntent I'octroi de crédit que les IMF estiment avoir fait à I'agriorlture, mais nc prcjugcnt pas

du volurnc dc frnancement qui a été eftcctivcmcnt affecté à I'agricullure par I'empruntcur qui, au l-tnal, restc

libre de I'utilisation du crédit.

Le fnancenrenl rle I'agriculture famitiate Que//e conbilttttiotr de la microfrnattce ? ,lanvier ?0t)?-
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L'analyse chiffrée met en évidence la contribution écrasante des systèmes mutualistes (99% des

volumes de la contribution des IMI'- à I'a5'riculnrre au Bénin, plus de 90u/o en Cote d'Ivoire, plus
de 75o/o au Mali...) Seul le Niger déroge à ce constat avec une contribution des muhrelles de 26u/o

seulement et une part préponclérante des proiets cle créclit.

Parmi les lMt' muh-ralistes, ce sont les réseaux à vocation nationale (FECECAM au Bénin, ..) .t
Ies réseaux régionaux de zone fortement agricole (Kafoiigrnew au Mrtt) qui octroient les volumes
les plus importants, et qui expérimentent les crédits moyens termes.

Mais les pctitcs mutuelles locales ont aussi un rôle significatif d'ans ce groupe (ex ADRK au

llurkina, mutucllcs dc pêchcu$ 2tu Si'rrégrl...).

Les Caisses Villageoises d'lipargne et de crédit (CVECA) sont très diversement engagées dans
I'agriculnrre. kur contribution est directement liée à la rentabilité de I'activité dans une zone
donnée : ainsi, au Mali par exemple, clle est importante pour les CVECA de I'Office du Niger (80

à 90Yo de leur portefeuille va à I'agriculture irriguée), et faible d'ans les zones sahéliennes clu pays
Dogon.

Les IMIî constn:ites sur de crédit de très court terme, de très Faibles montants (crédit direct type
Grameen Bank), ou ciblées spécifiquement sur les femmes, ont une contribution plus limitée à
I'agriculnrre.

Enfin, il reste toujours dans le secteur de la microfin'ance, des proiets à composantes crédit :

beaucoup d'entre eux ont été engagés pour soutenir des proiets intégrés ou des projets agricoles,
sans perspectives claires d'instinrtionnalisation, et sont confrontés aujourd'hui à des taux
d'impayés importants.

Même si elle est significatioe,l'implication dæ IMF dans l'agrimltare a dæ limîtæ importantes

F-orce est donc de constater qu'une p'àft significative du portefeuille de crédit des IMF va à
l'agriculture.

Cependant, lir portée des chiffres doit être relativisée :

- les volumes de crédit offerts sont t:ribles fàce arrx besoins de financement de l'agriculture :

I'exemple du llénin suFfit à illustrer ce constat : la contribution des IMF à I'agriculture était de
I'ordre de 6 milliards en 1997, alors que les besoins de financement de la seule filière coton
étaient de l'ordre de 30 à 40 milliards, dont environ 10 milliards pour la seule production.
- les IMF se cantonnent dans une stratégie de grande prudence par rapport à I'agriculture, et
limitent la p'art de portefeuille de crédit qui y est dévolue ; dans les perspectives achrelles,
I'augmentation du crédit à l'agriculturc est donc liée d'une part.à la croissance des IMF qui est
lente et émailléc dc crises, et d'autrc part, au renforLement de la confiance entre les secteurs
agricole et microfinance
- les services financiers offerts sont limités au crédit de court terme, et répondent mal à une
demande diversifiée (crédit moyen et long terme, épargrre adaptée, assurancer...;.

T'l
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II - Comment amélioner la contribution de la microfinance à ltagriculture ?

Essayons d'andyser, à partir de I'observation et des témoignAges des IMF et des actzurs agricoles

d'Afrique de I'OuesÇ çels sont les facteurs de blocage limiant la contribution de la
microfinance à I'agriculnrre et çelles sont les voies et innovations techniçes, financières,

instinrtionnelles, de nahrre à repousser ces contraintes.

En amont, moderniw æ ffiw le sûnr agricole

I

Les services financiers ne peuvent être udlisés efFrcacement et renabilisés qpe dans un contexte
économique favorable. Or, le secteur agricole esÇ plus que iamais en ces temPs de libémlisation,

un sectèur à haut risque, faiblement organisé et mal régulé. Sa modernisation, sa sécurisation sont

donc des enieux maieurs qui doivent accompagner toute politique de financement.

Renforcr globalement le sffiear de la mioofinance

La vitalité du développement de la microfinance en Afrique de l'Ouest masque une grande

fragrlité. Moins de 10% des IMF d'Afrique de I'Ouest ont auiourd'hui atteint le stade d'une

"inititr.rtionnalisation complète", reposant sur un équilibre financier durable, une conformation
stricte aux exiçnces du cadre iuridique et une appropriation sociale assortie d'une bonne

gouvernance. I-es compétences et les outils de gestion du secteur sont encore laqgement

insuffisants, la gouvernance reste un point d'achoppement importanÇ et les cadres de contrôle et

de régulation, même s'ils eristent, ont du mal à fonctionner. La nécessité de croissatrce auquel le

secteur est confronté entraîne nombre d'IMF dans des situations de crise toujours difficiles à

dépasser et parfois faales. Pour que ce secteur puisse assurer le chançment d'échelle nécessaire

au financement de I'agricrrlture dans un contexte libéralisé, il lui faut d'abord renforcer ses

capacités ach.relles, sa professionnalisation, sa sécurisation, son appropriation locale, processus

qui nécessitent des appuis financiers, mais surtout du temps. Ce renforcement est eng4gé dans

certains pays à travers des programmes d'appui sectoriels.
;

Améliorq I'adaptation de Prfre à la danande agriæle

Une ofn dc nvdit soar,tent nal adaptée aux camctéistiques da sectesr agîrcole

Plus de g0o/o des volumes de crédits octroyés à I'agriculture par les IMF sont des crédits de court

terme utilisés pour les intrants, la main d'oeuvre, I'embouche. Une part des échecs observés sur

ces crédits est liée à la faible diversification de ces produits, leur mauvaise adaptation aux

modnlités rlc la production agricolc ("n tcrmcs dc calcndricr, dc mont:rnts, de modalités dc

rcmllçurscr1cnt...), ct lcur cirractèrc "ft>urrc-tout"(utilisés por.rr fin:tttccr ltt clmp;\Çrc, mais atlssi

la consommltion, la soudure, les activités cxtra-'agricolcs ...). Améliorer la connaissance des

activités agricoles, sa diffusion au sein des IMF et son application à l'élaboration de nouveaux

produits financiers est donc un enieu important pour le cédit agricole. Notons cependant que

ies e*périenccs acruelles de diversification s'avèrent difficiles ( excmple, le Crédit Mutuel du

Sénégal avcc les crédits stockage, warrantzrge, lc crédit global d'exploitation.) notammcnt parce

qu. i-u difFusion tle produits multiplcs cst coûtcusc cn milieu rural (coût de la formation des

agents, de I'information des clients, clu suivi ...)

t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I Le frnancenrcnt cle I'agricullure faniliale. Quelle contribution de la microfinance ? Janvier 2002



Regard ar l'Afrlq.tc dc l'Oucd / Ettodudlrln / B.Woffilu | ærd I

Une ofr de mdit mtJen et lnng lerme intuflitante

Hormis quelques réseaux murualistes, très peu d' IMI? proposent du crédit à moyen terme (CM-I)
à I'agriculture à une échelle significative. Aucune expériencé dc crédit de long termc ne semble

exister en Afrique cle I'Ouest, où elle serait pourtant nécessaire pour financer le renouvellement
des cultures pérennes (café, cacao, p'almiers.) .t le développement de I'arboriculture. De même,
les II\{F ne financent que très marginalement les besoins de crédit moyen terme des organisations
paysannes. Les quelques expériences de CMT existantes et significatives (FECECAM au Bénin,
KaFo au Mali, ...) ont abouti zi des résultats encourageants dans le cadre bien maitrisé des filières
coton ct risqucnt d'ôtrc remiscs r:n cuuse iùvec la lillénrlisation tlc ces rlernières. [,cs expérienccs

clc "lcasing" cléveloppées à MaclagLscar, n'ont pas cl'équivalcnt en Afrique de l'()ucst.

Pour renforcer le crédit moyen terme à I'agriculture, il convient de travailler sur un ensemble de
causes qui concourent à son faible développement :

- causes techniques :

* le crédit moyen termc en général est risqué : avec ses montants élevés et des

remboursements s'échelonnant sur plusieurs années, il est un Facteur de risque

important pour l'équilibre financier d'une IMF ; le risque est renforcé dans le
secteur agricole (risques agro-climatiques co-variants, risques techniques, risques
économiques...) 

|* les garanties sont encore plus diffiCilet à prendre sur le CMI' : les garanties
sociales habituellement utilisées p'ar les IMF (caution solidaire) fonctionnent mal
pour des crédits de gros montant ; les garanties matérielles et sûretés réelles

correspondant à des CMT (terres, parcelle lotie, maison) sont difficiles à réaliser
en cas de défaillance de remboursement

,l
,l

* le principe de progressivité dans les montants de crédit octroyés à un
cmpnrnteur qui est un élément fondamental de la sécurisation du crédiq est I
dittlcilcrnent applicalllc:ru crédit m()ycn tcrrnc I
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causes financières :

le crédit moyen terme requiert dcs ressources longues et stables dont les IMF
manquent chroniquement : l'épargne collectée est principalement cle court terme
et volatile, la loi PARMEC limite fortement les possibilités de la transformer en

CI\4T I les Foncls propres des SI"D sont encore limités pour I'instant ; les

rcss()rtrc(:s cxtrlricrrr('s s()nt s()uvcrlt :tussi rL:s rcssc)urces cle cclurt tcnnc
ciruscs str:rtégiques :

I lir clctnatrck: cl'invc:stisscmcnt ii ct>urt tcrmc clitns cles secteurs sûrs (commerce,
trânsport,...) cst souvcnt si tbrte qu'ellc détourne les IMlr du créclit moycn terme
dans les secteurs incertains
# pour une IMF, investir dans le CMT suppose d'avoir une vision claire de
l'évolution cle I'instinrtion, ce qui n'est pas encore le cas pour beaucoup d'IMF
qui gèrent leur avenir à un terme de deux ou trois ans-

7'ùs pet d' qlfrc d'épargne et d'assurances adaptée à l'agrinttturv

Bien que la mobilisation .de l'épargne soit une préoccupation croissante au sein des IMF, les

produits proposés sont peu divcrsifiés et attrayants pour I'instant. Aucun des services d'épargne
proposés n'est spécifiquement conçu en fonction des besoins et des spécificités de l'agriculnrre
(attrait pzrr rapport à l'épurgne en cheptel, adaptation au rythme des activités et des
invcstissemcnts agricolcs). Qucl<1ucs IMF (Créctit Itural cle Guinéc, I{CPR, CN'IS.).t réscaux
d'IlvtF (CID envisagent d'expérimenter des produits d'épargne long'ue ou d'éparlîne couplée avec

des crédits invcstisscments, mais lir réflexion ne semble pas iocalisée sur I'agriculhrre. Il y a

Le firrancen;enl rie I'acilicultme faniliaie Quelle conhibuliort de la microfinartce ? Janvier 2002
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pourtrnt un enjeu imporant autour de cette adaptation de l'épargne à l'agriculnrre car, dans bon
nombre de sinratigtrs, la capacité d'autofinancement des exploiations n'est pas négligeable, et
pourrait êre valorisée par des produits d'épargne adaptl.

A I'orception d'erpérimentations d'assurances-santé humaine et de qpelqyes tentatives
d'assurances mortalité animde liées à des crédits embouche ou bozufs de traig I'offre en services
d'assurances est quasi inerisante pour I'agriculture familiale. La À,[ACI en Côte d'Ivoire est un
des seuls exemples d'assumnce agricole existant en Afrique de I'OuesÇ mais elle s'adresse, avec
des résultats mitigés, à un cténeau d'agriculture industrielle à priori plus séorrisé.

Amêliorq la séqrtsÊon da qédit à Pagricalnre

I-a sécurisation du crédit agricole pzmse évidemment d'abord par la sécurisation du crédit tout
court. Celle-ci repose sur la professionnalisation des actcurs et dcs outils, la mise cn place d'un
cadrc clc régrlation et de contrôle clc la nricrofin..rncc, ctc...

Face au risque agricole, les IMF conjugucnt couramment trois typcs de stratégics plus déFensives
qu'offensives :

- elles s'invesdssent très prudemment dans le secteur, en limitant la part de I'agricole dans
le pbrtefeuille de crédit, en choisissant des filières sécurisées (intégrées ou cultures
irriguées,.), 

"t en se retirant du secteur à la moindre présomption d'amplification du
risque
- elles diversifient les activités et les zones financées pour répartir et limiter le risque
- cllcs prcnnent dcs garantics (intég'ration rlans filièrcs, sûretés récllcs ct, cn clcrnicr
recours, caution solidaire ..)

Ces stratégics limitent fortement la capacité des IMF à répondre à I'ampleur de la demande de
Ftnancemcnt agricole, dans un contcxtc libéralisé qui plus cst. Certaines IMli, proches dc
I'agriculture par leur histoire, ou d'autrcs qui s'aperçoivcnt progressivement que ce secteur,
malgré ses risques, est un gisement de marché important, commencent à réfléchir à dcs
innovations visant à sécuriser le crédit.

I

Trois ruxes cle réflexion s'esquissent : I

- adapnr let modcs d'éwhation de la qaatité de l'emprantear et des risqaes :

même si c'est I'outil qui reste lc plus utilisé, la caution solidaire, garantie sociale au coeur
des pratiques de la microfinâncc, montre ses limites cn agriculture (inopérante facc aux
risques co-variants, elle s'érodc d'ans le temps, elle est difficile à appliquer sur les crédits
moyens terme ..) ; des réflexions s'orientent vers des modalités de sélection qui
combineraient les critères de capital social de I'emprunteur avec.une analyse de la qualité
t'lc son projct économiquc ; ccs ,rpprochcs sont éviclcmmcnt mieux adaptécs à unc frangc
cle l'agriculture Familiale en cours dc modernisation rapide, les "entrcprcncur.s agricoles "
qui émergent en zone péri-urllzrine notamment ; elles sont esquissées en lien avec les
démarches de conseil de gestion engagées dans plusicurs pays d'Afrique de I'Oucst dcpuis
quclques années ; leur cxtcnsion pose lc prolllèmc dc la flormation clcs agcnts ct dcs élus
cles IMF.

- cxltiinenter de nonrclles/àmtcs ilc.qururttics :
leasing, wamant agricole, clélégntion de créancc, foncls clc gçarantic paritairc, société clc
cautionnement muhrel ...
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- t'afluryer sur det nonnlletfonret d'organisalion et de mntraclualivtion :
partenariats contractualisés entre IMII et services cl'appui à l'agriculhrre, intermédiation
dcs organisations paysanncs, contructu'alisations entrc IMlt/organisations paysanncs/
opérateurs économiques qui tcnteraient de recréer sur une base privée, les modalités de

sécurisation du crédit des anciennes filières intégrées:..

Ces innovations, dont la plupart sont encore au stade de I'esquisse de réflexion bien plus que de
l'expérimentation, ne pourront réellement se développer que dans un environnement
institutionnel et iuriclique sécurisé où les contftrts seraient respectés, les manquements

sanctionnés, ...

Décloisonner le secteur de la microfinance et renforctr son insution dans le marché financîr

Dans tous les pays d'Afrique de I'Ouest, le secteur de la microfinance reste encore très
cloisonné, et, même si cles associations proFessionnelles commencent à se stnrcturer, les IMF ont
peu de relations entre elles. Décloisonner le secteur aurait une incidence positive sur le
financement de I'agriculrure de par :

- l'amélioration de la maitrise du risque (par une meilleure circulation de l'inFormation,
une concertation plus eFficace, une professionnalisation plus rapide des IMf,
- une meilleure valorisation des ressources qui pourrait résulter de la mise en relation des

IMF surliquides avec celles qui sont à la recherche de ressources

- un accès au financement plus large en milieu rural profond permis par I'articulation d'
IMF ayznt différents degrés de décentralisation et de potentialités de financement de
I'agriculture (exemple : refinancement entre une IMF mutualiste cantonnée dans le bourg
rural et une IMF plus fortement décentralisée (crédit direct ou ASF..)

Pour répondre aux besoins de financement de I'agriculture, les IMF dewont mobiliser des
capitaux sur le marché Frnancier. Rares sont les IMF gu,i ont la possibilité d'accéder directement à

ce marché. Pour toutes les autres, cela suppose déveldpper leurs liens avec le système bancaire.
Les liens entre IMF et banques commerciales sont rares, et encore plus quand il s'agrt de t-rnancer

le monde rural ct I'agricrrlture. [)'.urs lcs rarres expériences observées en la matière, la banque ne

s'engage dans le crédit qu'avec I'assurance d'un fonds de garantie qui couvre les risques à 80 ou
90% au moins et les clauses de prise de risque progressiF par la banque sont rarement respectées.

l):rr ct)ntrc, cc:s licrrs s()r'tt lrltrs lirrtcttrcttl rlévr:loppi:s:tvc:t: lcs llitrrcltrcs agtricolcs, clittrs lcs p:rys r>ù

ccllcs-ci existcnt encorc (llurkinir, Sénô13r1, Mali...). Les tltrrncs cle collaboration sont vzrri'.rt>les,

du simple plircement des excétlents cl'épargne et de trésorerie par I'IMF iusqu'à des formes plus
ou moins engagées de refin'ancement de I'IMF par la banque. Cette collaboration ne peut se
développer qu'à intérêt réciproque bien compris. Pour la bzrnque, cela permet de mobiliser des
ressources à partir de l'épargne rurale, mais aussi d'étendre son portefeuille de crédit en milieu
nrral, en minimisant ses coûts et sa prise de risque. Pour I'IMF, cette collaboration permet son
inscrtion clitns lc mitrché t-rnuncier ct donne zrccès à des compétences bancaires spécialisées dont
souvcnt elle ne clispose pas. Cet intérêt réciproque peut être évalué assez concrèteà..,t à partir de
quclqucs inclicrrtcurs financic,rs : r'olumcs ct taux d'intérêt clcs ressources de refrrnancement, prix
des prestations de service, niveau de risque accepté par la banque ... A titre d'exemple, en 1997,Ia
CNCA du Sénégal a refinancé les IMIr pour un montant 860 millions, dont 200 millions sur
tbnds proprcs et 660 millions sur Fonds de garantie adossés à la banque. Bien que les banques
soient'lirgricolcs ", cllrns ce rypc dc cli'marche, le fin'ancemcnt cle l'agpiculture n'est lc plus souvent
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pas un obicctif en soi. L,a banquc rcfinancc I'cnscmblc dcs activités dc I'lMlt, r.rralcs ct/ou

I 
agricoles.

Mais ce type de partenariat entre tnnque agricole et IMF ;r aussi des limites imPortantcs :

solidité et pérennité des IMF parfois aleatoires, nécessité d'un appui de longue durée Pour
consolider les IMR souvent difficilement compatible avec les stratégies de la banque, grande

pnrdence de la banque qui se traduit par une prise de risque limitée et un recout€ important à des

fonds de garantie, caractère peu efFrcace des fonds de garantie, "oreillers de paresse" qui peuvent
inciter au lanisme de gestion tant du côté de la banque, que du SFD et des emPrunteurs, et du
coup, s'épuiser rapidunent ...

I
Rcnforærles liens aût ffiffi agri@le æw:n miaoftnanæ

I Ia nécessité d'ur," ,ép"ration claire de la fonction de financcment (dévolue aux institutions
financières - banques, IMR ..) dcs autres fonctions d'appui aru dévcloppemcnt zrgricole dcvient
progressivement I'objet d'un consensus. Mais, il parait évident aussi que la microfinance ne

pourra. répondre à I'ampleur des trcsoins de financement de I'agriculture que si les liens d'inter-
connaissance et de confiance entre les deux sccteurs se renforcent. Malgré unc contribution non
négligeable des IMF à l'agriculture, ces licns sont aujourd'hui relativement ténus, tant au niveau
du terrain qu'au niveau instittrtionnel (a loi Parmcc a corrfié la nrtcllc clcs IMIÎ aux Ministères dcs

Finances). 
I

Iæs méthodes du conseil de gestion, mises en pratique âvec les exploitants agricolcs, mais aussi

avec les organisations paysannes, peuvent être des outils effircaces pour améliorer la production
d'information sur les besoins et contraintes spécifiques de I'agriculture, et renforcer la confiance
entrè les deux secteurs.

I-es organisations paysannes (OP) sont un maillon clé dc la coopération entre les dcux secteurs.
Face à la faiblesse des alternatives de financement agrricole, nombre d'OP sont tentées de

s'investir directemcnt dans la mise en oeuvre de systèmes financiers... De nombreux échecs,

parFois retentissants, sont là pour prouver la difficulté de cette démarche. I)'autrcs voies sont
explorées : création par les OP d'IMF autonomes (le plus souvent des muhrelles), mais liées à
elles, investissement des OP d:rns le capital des IMF existantes, développement de formes
d'intcrmédiation pirr les OP entrc lcs cxploitations ct les IMF cxistantes. I-cs OP clrcrchcnt aussi

à int'luer sur lc cadre macro-économique et politique, cn participant au capital des banques

agricoles (au Sénéæl p* exemple, en discussion en Côte d'Ivoire), en négociant unc participation
de I'Etat au financement agdcolc @onifrcation récente du crédit agr-icole au Sénégal)... Ce

positionnement des OP sur la question du fin'ancement fait'l'objet de débats et beaucoup de

questions ne sont pas résolues : comment gérer efficacement les IMF liées à dcs OP ? f)ans
quelles conditions, les OP, au rcgard de leur faiblesse instinrtionnellc ct économiquc irctuelle, dc

I'amplcur rlcs foncti<lns clui lcur sont clévolucs par la lilléralisation, ct aussi dc I'cnclcttcmcrlt
important qui souvent les tïagilisc, sauront-elles maitriscr lcur implication ditns lc tinanccment c'lc

l'agriculturc ? l)ans quelles conclitions, tant lcs OP quc lcs IMI1, sauront-clles s'aFFranchir du
politique qui eit souvent tcnté dc se servir d'ellcs pour asseoir son pouvoir dans lcs campagnes ?

Dévclopper une ctpacitê dc réflcxion stratégique ct rles outils concrcts de coopération, au

croisement dcs deux secteurs, supposc un travail de conccrtation, de longue halcinc, entre les

actcurs irux nivcaux locirl, régional, nationirl... Un tcl travail pourrtit ôtrc cfficaccnlcftt ct1î41é au

niveau des programmes sectoriels cl'appui ii l;r microfinitncc ct itux
dans la plupart dcs pays d'Âfritluc dc: l'()ucst. UT?ECIi;

EtÉtLlCJTl-lt!uL:ri

i frts

i r?ai:a:

rl.l

I

:

I

It

'i
I

I
I
I
I
I
I
l
I
I
I
I
I
t Le financenrenl de l'aqiuillure lamiliale Quelle conltibuliott de la niaofrnance'/ ,lanvter ?002

l3



Regard sur fffiilqte ch foiuest / lntacluctir,n | 8.Wmflbr I Cbtd I

CONCLUSION : La microfinance ouvre des perspectives pour I'agriculture,
mais une question clé reste posée :

La microfinance peut améliorer sa contritlution zi l"agriculture, moyennant un travail en
profondeur ct rlc long terme sur la consolidation cles deux secteurs, I'adaptation des senrices et
des produits, la sécurisation du crédit par des innovations techniques et instinrtionnelles, le
rcnF<rrcc:mcttt tlcs licns tlc connrrissirncc ct de confiance. Cependant, il parait évident que le
clrcmin à parcourir pour répondrc plcinclncnt ii I'umplcur ct à la cliversité tlcs llcst>ins de
I'agriculturc, restc long et difficile.

I

Par ailleurs, toute I'analyse qui précède repose sur I'hypothèse que l'agriculture peut payer le coût
des services de la microfrnance.

Ce coût est souvent particulièrement élevé en Afrique de l'Ouest, parce qu'il coni,rp" des coûts
clc transaction, clc risque et clcs coûts de ressource élevés. I.es activités ag,ricoles familiales
dégrgent-elles des performances économiques compatitrles avec ce coût ? L'agriculture tàmiliale
peut-ellc se moderniser sur la base de sa seule capacité d'accumulation ? Les organisations
paysannes africaines rappellent souvent que la plupart cles agricultures clu Nord se sont
modernisées grâce à d'importants transferts publics. l-a modernisation des agriculrures africaines
est-elle possible en firisant l'économie de ces transferts ? Dans quelle mesure les Etats doivent-ils
prendre en charge le financement du développement et de I'innovation ? Et si oui, avec quelles
ressources ? Môme dans le contexte acruel de marche forcée vers la libéralisation du secteur
agricole, ces qucstions doivent être posées.
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INrnooucrroN : On;ncuF DE LA SvNTHESE

l.a problématiquc de la s)'nthc\sc cst la suivantc :

Quelle est la nature actuelle de I'offre et de la demande pour le financement des
exploitations familiales ? Comment mieux adapter les senrices de la microfinance
aux besoins de financement de I'agriculture familiale?

()n fera tout d'abord un point sur les connaissanccs acquises à travers lcs différentes érudes
menées au cours du progrâmme dc recherche sur le financement de I'agriculture famililale :

Quclle est la nâture des besoins et quelle est I'offre existantc ?

Il est difficile de faire des généralisations sur la nature des besoins et I'offre existanre étant donné
Ia diversité des situations ; l'objectif est donc davantage de présenter les méthodes qui ont permis
d'appréhender la nature de la demande et de I'offre dans les diverses énrdes de cas et de résumer
lcs constats maieurs issus de la diversité des résultats, à travers une typologie des besoins par
svstèmes d'activités des exploitations familiales.

L'analyse cherchera à approfondir les questions suivantes:

Quelles sont les inadéquations entre l'offre et la demande solvable ? Quelles sonr les
contraintes spécifiques du financement de l'agriculture dans différents contextes et les
modes de réponse apportés pat la microfinance face à ces besoins (quels senrices, quels
produits, Quelles procédures, quelles formes d'organisation spécifiques ?... )
Quelles sont les contraintes < insurmontables > ou qui dépassent le cadre d'action des
IMF ? Quelles sont les pistes à creuser (éléments de discussion des aurres ateliers :

sécurisation, Partenariats avec les banques agricoles et banques cofiunerciales, I'appui des
bailleurs de fonds, le rôle et I'avenir des OP et des filières organisées, le rôle des politiques
publiques).

On analysera plus particulièrement les conditions de développement du crédit de moyen rerme
par la microfinance.

La svnthèse commence par faire le point sut les besoins de financement de l'agriculture fami]iale.
Elle présente ensuite un panor^rrra de I'offre de financement puis analyse les contraintes liées à la
production agricole et à I'offre de crédit à moyen teûne. La synthèse analyse ensuite plus en détail
les réponses proposées par les IMF en termes de senrices et d'organisation. Enfin, elle conclut sur
I'adéquation actuelle entre offre et demande et sur les propositions qui devraient pefinetge
d'améliorer le financement des exploiations familiales.

Cette première synthèse offre une vision d'ensemble des conditions de I'offre de la microfinance
et de la demande des exploitations farniliales pour le financement de I'agriculture. L'amélioration
des pratiques de la microfinance et de son environnement en vue de répondre plus efficacement
à I'ampleur et à la spécificité des besoins sera érudiée de façon spécifique et opérarjonnelle dans
les ateliers suivanm :

. Comment sécuriser le crédit à I'agriculture ?

Quels Partenariats entre banques et microfinance pouï le financement de I'agriculrure ?

Quels modes d'intervention des bailleurs de fonds pour renforcer la contribution de la
microfinance au financemcnt de I'agriculture ?

Quel partage des rôlcs cntre organisations pâysannes et microFrnance ?

Quclles politiques publiclucs pour renforccr la contribution de la microfinance au
financement de I'agriculrure ?

a

a

a

o
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1. LA NATURE DEs BEsoINS DE FINANcEMENT DE L'AGRICULTURE FAMILIALE

tl. La diversité des agricultures familiales et I'identification de leurs besoins en services

financiers : éléments de méthode

La demande de financement de I'agriculrure familiale est issue d'unités économi$rcs'diverses
dont iI est nécessaire de comprendre cn détail le fonctionnement afin de pouvoir adapter une

offre de sen ices financiers.

Il n'est cependant pas envisagcable d'ajuster un service au cas par cas mais on cherche à raisonner

par type de demande à couvrir. Il s'agit de comprendre la stratégie des producteurs, leurs choix de

production et de gestion en fonction de leurs contraintes, de comprendre cofiunent ces

producteurs s'insèrent dans le marché et comment se pose Pour leut famille le problème du

financement flWampfler, 1996). Pour cela, il est possible de travailler à partir de typologies

d'exploitations, de suivi de revenus et de budgets et d'analyse de traiectofues d'exploiation.

111 . Iæs tlpologies d'exploitations : organiser Ia diversité

a. l-ts étapes de la construction des jpotogies d'exploitations

Une typologie sert à identiher des groupes de familles qui sont homogènes sur la base d'un

certain nombre de critères de différenciation (I.Jguyen el a1.,1999). La dtffêrenciation est effectuée

à partir de variables qui jouent un rôle dans la stratégie des exploitations (niveau de richesse, cycle

dc vie, systèmes d'activités producdves, etc.). Dans le cas de la problématique sur le financement
de I'agriculture, les stratégies sont plus particulièrement analysées dans I'optique d'une

compréhension de la gestion du budget des ménages, de leurs besoins en financement et de leur

comportement vis-à-vis du crédit (Lenard, 1999).

Les étapes de I'obtention des données nécessaires à la construction d'une typologe sont les

suivantes :

1. Vision globale de I'agriculrure de la région d'érude : la c r ctêf,sation de la diversité des

conditions de production, des systèmes de culrure, de la siruation démographique aboutit à la
définition d'un zonage dc la région.

2. Choix de villages d'érudes dans chaque zone. Ces villages doivent être représentatrfs de la zone.

Description des villages choisis (démographie, situation foncière, systèmes de production, offres
dc services financiers).

r.rcllc cst la dcmandc s'lvablc ?

Qucllcs sont lcs méthoclcs qui pcrmcttcnt de les ér,alucr'? P<>ints sur les méthodcs : typologies,

arrallse de btrclget, analysc dc trafcctt>ircs.

Q.r" nous âpprennent lcs siruations où lcs ménages ne disposent Pâs d'un accès aux services

finarrciers : comment financent-ils lcurs activités agricoles ?

Peut-on en proposer une typologie en fcrnction des systèmes de d'activité des exploitations, du

n'pc d'agriculrure familialc, du rypc d'actcurs, dcs besoins de financcment agricole ?

Le ftnancement de I'agriculture familiale. Quelle contribution de la microfinance ? Janvier 2002



Tableau 1 : Typologie de richessej au Cambodge
Groupe Principales caractéds tiqqes
Très pauvres Pas de terres en ptopriété ou inférieure à 0,5 ha ; très petite maison en ferrilles de palmier; pas

d'animaux ni d'équipement, sauf parfois pour Ie palmier à huile ; pâs autosuffisant en nz; vente des
produits de la pèche et de leur main d'ceuvre.

Pauvres Superficie entre 0,5 et 1,5 ha; pas d'animâux ou parfois 1-2 (obtenus par échange ou héritage);
Peuvent avoir une charrue ou Lrne charrette,l'équipement pour la procluction de sucre de pahne, un
vélo; pas âutosuffisants en riz; vente des produits maraichcrs, de la pêche, de leur main d'cruvre ;

ouvriers, coupe de rodn ou de bq4
\Iovens Strperficie de 1 à 2 ha; animaux de traits (2) parfois \rne vache ; charrue, charrette, vélo, parfois

motoct'clette, télévision ; autosuffisants en riz (distinction ( moyen plus> et ( moyens moins >> sur la
possibilité ou pas de vendre un surplus de riz); diversificati<>n : production de sucre cle palme,
commerce de À2, produits maraîchers, animatux, mototaxi, coupe cle l>ois, moulins à riz, salariés. Les
< mo\rens plus >r vendent leurs su{plus aux familles les plus pzmvres.

t

3. (,hoix dc I'i'chantillon dcs ménagcsr: au hnsard (listcs ri.ccntcs
choix îu hasanl clans lc villagc - une maison sur 10 par clicmplc),
clcs trrc'nagcs pri'-i'tablics : nivcâux dc richcssc pîr cxcmpl.).

ct c()mplètc dcs villagcois ;

stratifii' (sclon utrc typok>gic I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
l
I

Encadré : Stratégies des ménages ruraux - Echantillonage stratilié en Albanie (Wampfler, 1996)

.'\tt cr>ttrs dtr trar-rril effectué en -\lbanie, le clr<>ix cles f:rrnilles enc;uêtées a été firit avcc l'officier de crédit, le clrcf tle
villrtsc et le chef tlrr comité villaseois de crétlit c;ui présentirit les cnquêtcurs âux farnillcs.'l'rois critères principaux ont
été utilisés pour le cholx des firmilles :

- I-cs tiunilles enqtrêtées dcvaient prirtiqucr les activités qui intéressdent plus particulièrement lc projct dcrnandeur de
l'éturlc ;
- l,cs thrnilles dcr-aient êtrc représentatives des différents << nivcaux économiqucs > auxqucls I'activité ôtait pratiquéc
(es : rnoutons pour I'autoconsommation; petit troupeau avcc quelques moutons vendus ; gros troupeau avcc
s tra ti'gie tle comnrercialisation).
- I-es tirmilles dcraient être représentatives des catégories de < niveau-x économiques > présentcs dans le village.
Rernarque : bien que ces critères aient été clairement expliqués atui chefs de village et de comité de crédit, ceux-ci en
font bien sûr leur propre interprétation et conduisent les enquêteurs dans les familles qu'ils connaissent bien, dont ils
sont proches. I-e birris pcut cependant être limité quand I'officier de crédit connait bicn les familles er peut moduler
lcs choix.

Les rvpologies peuvent être définies < à dire d'expert > (autorités r'illageoises, responsables et
actcurs locaux distinguent des groupes selon les critères qui leur paraisscnt pertinents) ou sur des
bases statistiques (analyse factorielle en composantes multiples ; classification hiérarchique
ascendante).

b. Naturc el utilitafion des typolagies

Iln fonction de la nature des informations disponibles et des objectifs de l'érude, différentes

[,'pologies peuvent être définies. Elles permettront d'analyser les stratégies de familles selon des
angles de vue différents.

{ Typologies liées au niveau de richesse
Les exploitations ou les ménages seront classés en niveaux de richesse, selon la possession de
patrimoine (terres, bétail, matériel, etc.), le niveau de revenus, I'auto-suffisance alimentaire pour
les producteurs vivriers.

Le tableau suivant ffableau 1) présente une rypologie de richesse établie au Cambodge à dire
d'experts avec les responsables villageois.

' Su, les méthodes d'échantiltonage, voir par exemple une application dans le cas d'étude de clients des IMF :

llenry C., Sharmâ, M., Lapenu, C.,Zeller, M.,2000. Assessing the Relative Poverty of Micro-Finance Clients: a
CGAP Operational Tool. IFPRI, CGAP, Washington DC, USA. (hrp://www.cgap.org)
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Snrrcc : l,csaint. 2|)l)l

I-es hpologies de niveau de richessc peuvent scryiï de base d'échantillonge

plus précises sur le fonctionnement des exploitations mais en général, elles

directement d'appréhender la demande de financement.

{ Typologies liées au cycle de vie et au patrimoine

plus fine des

de d-égger
stratégies des familles
une typologie fondée

pour des enquêtes
ne Pernettent Pâs

en fonction de
sur 8 groupes

,--! ^

Wampfler (1996) distingue trois grands types de stratégies dans les exploitations enquêtées en

Àlbanie :

- Les stratégies développées par des familles qui ne disposent que de très peu de moyens de

production (terre et travail) ;

- Les stratégies développées dans les fermes où la surface de terre et les âutres moyens de

production sont suffisants pour faire face aux besoins principaux de consommatjon de la
famille et perinettent de dégager quelques excédents ;

- Les stratégies des exploitations où la préoccupation de nourrir la famille est passée au

second pl"n et où I'on produit pour vendre, avec une insertion forte dans le marché.

Âu sein de chacun de ces types, une
leurs atouts et de leurs contraintes

analyse

r\ ^feFga L,.;l/frT

l* 
\!

P t-"

u 2 : Typologie liée au patrimoin
-A/,

nA
Sttatégies Groupe
Stratégie de survre Pas de ressources extérieures

Accès à des ressources extérieures fourragères
Accès à des ressources extédeures monétaires

Stratégie de valorisation des

excédents de producdon agricole
Accès au marché difficile
Accès au marché facile
Problèmes techniques dans la production

Stratégie de production pour le
marché

Spécialisation agricole sur un marché rémunérateur
Développement d'activités non aptricoles

Source: Wampfler, 1996

Pour chaque groupe de la typologie, il est ensuite possible d'analyser les besoins qui sont couverts
et ceux qui ne le sont pas, qui a accès au crédit et comment sont utilisés les services financiers par
ces gaoupes. L'utilisation du crédit permet-elle de gérer la trésorerie, de diversifier des activités,
d'investir ? Comment flonctionnent les budgets des groupes qui n'ont pas accès au crédit ?

Daane'et a/. (ra Dotigez, 2007) combinent cycle de vie et patrimoine et distinguent quâtre tFpes

de ménages en fonction de l'âge du chef de ménage :

- I-es < débutants D, très ieunes et démarrant leur activité
- Les ( acctunulateurs démarrants >>, ménages d'âge moyen qui ont corunencé un processus

d'accumulation ;

q W

I
I
I
I
I
t
I
I

Itichcs Superficic de 3 à I hrr (ou pas de tcrrc) ; enimaux dc tnrits ct d'élcvtgc (4 à (ù, chitrntc ct chenttte;
focation de main cl'rruvrc cxtérieure; moto p:rrf<ris voiture, moulin i nz, llaltcuse, trectcur,
télévision, pompc ii eau; c()mrnercc imJxrrtant: cc sont clcs irtrcrmétliaires; krcittion dc matériei
agricole ; peuvent i'trc fonr''ionnnires.

'l'rès riches Superficie supérictrrc à I h:r ; possèdenl t()ut l'équipcrncnt agric<>le < de b:tsc > ct tlu gros matériel

trâcteur, < charge batteric >) ; location dc matériel.
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- l,cs (( accumulatcurs installés >, ména.qcs ancicns c;ui ()ttt rc'ussi lcur dynamicluc

d'accttnrulation ;

- i,cs ( n()n accumulatcrrrs >, mi'nagcs arrcictts qui ont di'fà mobilisi'otr pcrdu lcur richcssc.

.\ cha<1trc ['pc cl'cxploitation agricolc va c()rrcsp()rrclrc cliffé'rcnts bcsoins cn matièrc dc

flnancemcnt : autant les ménagcs < débutants )) c[, darts unc mointlre proportion, lcs
( lccumulateurs dé'marrants >> \ron[ avoir besoin dc rccotrrir à I'emprunt pour développer lctrrs

actir.ités, autârlt lcs < accumulateurs installés D scront intéressi's par des placements et peut ôtrc

par un scn,icc d'épargne. I)ar contrc, les < non accumulatcurs >) se caractérisent Par une abscncc

clc moyens, et clans l'éruclc citée, par url recours au métavage pour accéder aux ressources

productivcs.

'/ Typologies par systèmes d'activités
Lcs Wpologies par systèmes d'activités permettcnt de comprendre la combinaison des activités au

sein de I'exploitation pour décomposer les intcracdons et complémentarités, en particulier sur les

flux Frnanciers.

On distrngue par exemple :

- Les ménagcs agricoles tournés cssentiellement vers les productions vivrières

- Lcs ménages agricoles tournés essentiellemcnt vers les procluctions de rente

- Les ménages combinant agriculrure et élevage

- Les ménages pluri-actifs associant des activités non agricoles (commerce, ardsannat,
salaria t, trans forma tion agro- alimentaire, etc.)

Au sein des activités agricoles, on distingue généralement I'agriculrure pluviale et I'agriculture
irriguée, le maraîchage, les cultures annuelles et les cultures pérennes. Ces systèmes se

différencient par le degré de sécurisation de I'activité et par la nature des investissements
nécessaires (court ou moyen terme).

Âu sein de l'élevage, Marzin (ann ée, référence) par exemple distingue au Bukina-Faso le grand
élevage traditionnel (productivité faible mais ressources fourragères gratuites), l'agto-pastoralisme
et la sédentarisation des animaux (problème d'accès aux ressources) et l'élevage péri-urbain de

petits ruminants, plus intensif.

{ Typologies basées sur Ia structure familiale
I-es typologies peuvent aussi prendre en compte la structure familiale : nombre de personnes à

charge, main d'æuvre disponible, etc. Elles s'appuient sur les capacités productives et les

contraintes familiales du ménage.

Il est souvent nécessaire de séparer plusieurs niveaux au sein de I'exploitation pâysanne Q)oligez,
2001). L'unité de production est assirnilée au ménage pratiquant I'activité agricole mais souvent, il
convient de différencier les producteurs, homrnes et femmes, membres d'un couple ou jeunes

non mariés. Le caractère historiquement inégalitaire des unités économiques consdtue un autre
phénomène important de la structurati<-rn sociale. Cette différenciation peut induire différents
rypes de demande en matière de services financiers. l)es rapports de production se profilent au
sein des villagcs et des familles élargies, sur lesquels pourront influer les formes d'accès au capital.

'/ Typologies basées sur les stratégies de financement des exploitations
Plus spécifiquement, pâr rapport à la problémarique du f,rnancement des activités, on peut
prendrc cn compte lc modc dc gcstion dc trésorcric à court termc, les capacités
d'autofinanccment, les mécanismes d'accumulation à moyen et long termes (Raubec, 2001). On
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\',1 :lipsi sc fanriliariscr llvcc l:r rn:rnièrc rlont lcs a.r4ricultctrrs vont flairc facc aux fltrctuations dc la

tri'sgrcric ct rltrcllcs s()nt lcs c:rp:rciti's d'autofirt:rrtccmcnt à partir dcsc;ucllcs s()ttt cffccrui's lcs

ipr.cstisscmclts : rcpércr tlurnd (.I c()n'ulrcnt lcs rnénaqcs \'()tlt i'partilcr, r'cnclrc lctrrs pr<>dtrits,

prclrlrc du cri'tlit, irtvcstii, ctc. (.cci cst imp<)rtant non sctrlcmctlt P()tlr iclcntificr lcs gotrlots

i'i.tr,,,rslcmclt ct lcs 6cs6ins crr scn'iccs financicrs clui cn clécoulcnr (épargflc' cré'dit), mais attssi

p()rtr r,.ri,,i lcs scniccs finarrcicrs clisponiblcs ct rrtilisés s()nt suffisartts P()ur unc llcsrion cFficncc

cle la tri'sorcric ct dcs irlvcstisscnlcttts-

l)our comprcnclrc lcs cliffércnts bcsoins clc créclits et lcs risclucs potcnti-els clui détcrmincrollt

gloSnlcm"n, po.r. quels groupcs la clemanclc pcut ôtre solvable, plusicurs éléments dcs typologics

f ri'ci'denres pc'\r"rrt ôtr" conrltinés po'r abàt,tir à une analvse pltrs Frne. ..r\insi, 
Renard (1999)

c.rrnbine .u.i" dc vie, stlrcturc t^milial", systèmcs cle production ct patrimoine Pour analvser

I'utilisation clu crédit à mor-en rcrme er lcs risclucs associés à ces financements (I'ableau 3)'

Sourcc: Rcnard, 1999.

Les rvpologies permettent d'appréhender la cliversité des cxploitations en identifiant les facteurs

dc ctiffer"nii^dàtr {es exploitntionr : clotations en moyens de producdon, patrimoine, accès au

marché, capacité à 
"ntreprendre 

(main cl'æuvre nombreuse, émigration...), systèmes d'activité,

etc.

Elles ne doivent pas êue seulement ciblées sur le fonctionnement du système de production

agricole afin de pà,rlroir prendre en compte toutes les opportunités de financement et de liens

entre activités-au scinde I'unité familiale.

De là, il esr possible de mieux comprendre la complexité des exploitations : imbrication des

actiyités productives, différentes sources de Frnancement, imbrication de I'unité de producdon et

dc I'unité de consofirrnation i place de la cliversification et de la spécialisation de la production

dans lcs stratégies des familles.

Cctte formalisarion/ simplification pcrmet clans un premier temps d'appréhender les stratégies

dcs exploitations agricoles aFrn cle pour-oir cnsuite identifrer les grandes tendances de la demandc

cn marière 4e financemenr agricolc (bcsoins de crédit ct capacités d'épargnc ct

d'autofinance mcnt).

L'idcnrification de la demancle de créclit cst cependant sujette à caution car elle est difficile à

appréhendcr clc façon dirccte (Doligcz, 2001). Iin effet, bien rarcs sont lcs personnes déclarant nc

pas avoir, a pioi, dc besoins de crédit vis-à-vis d'un enquêtcur cxtcrne susceptible de ProPoscr

'I'ablcau 3 :'l'r'pologic dcs famillcs et utilisation du crédit à moyen terme au Béntn

Grorrpe de la npologre I)lace du crédit m()vcn terrne dans les

stratéÊ'ics

Risques propres à chaque grouPe

1. _fcunes en phitse d'accumulafion,
non pluriactifs

Perme t d'îmorccr raPidemcnt
processus de capitalisation

un frigitité liée à la faiblesse du capital

2. -feunes en phase d'accumulation,
pltrriactifs

Idem 1, rnais priorité moindre à

l'équipernent agricole

Fragilité limitée par les revenus clc

I'acrivité secondaire

3. Stabilisés ri équipemetrt complet,
grands producteurs de coton

Déterminant pour les moins

stabilisés, intéressant Pour les autres

mais facultatiI

Capital important mais liqiudité reste

faible: problèmes passagers liés au

coton possibles

4. Siruation précaire, faible
patnmoine

Indispensable mais Pas touiours

facteur d'accumulation de capital

Fragilité due à un faible capital et une

structure familiale défavorable

5. Grandes familles, surface
movennc, accumulation modestc de

capital

Recours âu Cl\IT indisPensable à

l'équipcment et bicn géré

Absence d'investissernents lirnite les

risques, activité secondaire courante

6. Grandcs famiiles, grandes surfaces,

accumuladon importante cle capital
Recours au CNIT rare, en dernier
recouls

Détournement Pouf d'âutres

personnes, dilution de la

responsabilité
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rlcs tlnancemcrlrs doltt lcs corrtrairttcs clc rcmb()urscmcnt rcstcttt pltrs ou moins thi't>riqucs. S<>n'

idcnrification ckrit akrrs sc dédtrirc clc I'analy'sc dcs bcsoins dc finatrccmcnt clcs unités

c.c,rrrorniques, cc clui rcstc trùs cr>mplcxc. l)cs crrquôtcs auprès tlcs nri'tragcs s()tlt dotrc

ni.ccssaires. Strr lc court tcrmc, ()n doit analyscr commctlt foncti()tltlc la trésorcric dc

I'cxplt>itation ct clu nrénagc. Sur lc m()vcn et long tcrmc, on suit sclon c;ucllc traicct<lirc sc

consrruit I'exploitntion aFrn clc c()mprcnclrc clucls sont lcs besoins d'ittvestissemcltt.

112. Le suivi des reven.rs et budgets faniliaux : identifrer les besoins de trésorerie

I-e strivi des reverrus et des budgets familiaux cherche < à retracer par grandes périodes de I'année,

les principales recettes et les principalcs dépenses > (Commission européenue, 2000). Les

irritrrmations peu\rent également portcr sur les stocks de produits et I'utilisation de la main

d'oeuvre.

L'analvse a pour objcctif de cluantifier précisément les flux d'entées et de sortjes d'argent, de

cltrantifier I'importance relatjve de chaque activilë, de mesurer, à travers les investissements dans

lcs activités et la vente des produits agricoles et non agricoles, le degré d'ouverture sur le marché

ou âu contraire, de repli sur I'autosubsistance et de mettre en évidence d'ér'enruels problèmes de

f,rnancement au sein des systèmes de production.

Il s'agit de mieux comprendre les besoins de trésorerie et d'adapter les produits financiers. < Ceci
sera particulièrement utile pour défrnir [a durée d'un prêt et les modalités de remboursement

selon le cycle des produits. Le budget peut être commun à l^ famille ou être constitué de

plusieurs budgets plus ou moins autonomes, avec des répartitions de responsabilités selon les

acrcurs. Une attendon particulière sera portée à I'analyse de la période de < soudure >>. Quelle
catéeorie sociale est touchée, pendant combien de temps, quelles sont les pratiques observées :

endettement, décapitalisation, exode, restriction de la consommation... ? Que se pâsse-t-il en cas

de calamités nanrrelles, maladies ou décés ? Que fait-on quand ,I y ^ 
des surplus financiers :

redistribution familiale ou sociale, achat d'animaux, dépenses d'habitat ou d'équipement,
augmentation de la consommation, épargne monétaire.. . ? (Commission européenne, 2000) >.

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

Conditions de réalisation et limites des suivis de budgets

Des enquêtes ponctuelles peuvent offrir une vision systémique des ménages agricoles et de leur évolution et la mise
en place d'un suivi régulier permet ensuite de valider de manière quantitative les hypothèses énoncées à la suite des

enquêtes ponctuelles (i.'lguyen et al., 1999). On travaille alors avec des suivis de budgets pour lesquels les ménages
enquêtés notent régulièrement leurs recettes et leurs dépenses sur une periode donnée.

L'étude des budgets s'ardcule avec la métlrode des typ-glogçr. læ suivi des budçts à lui seul ne permet pas de décrire
et encore moins de comprendre le système de production d'une famille (obiectifs et stratégies), car il n'apporte
qu'une information sur les flux (en nature et monétaire) et les stocks de produits. A partir de typologies basées sur les
svstèmes de production, on pcut tirer de I'analyse des budgets Ies grandes orientations économiques, les modes de
financement et les contraintcs à leurs activités, pour chacun des groupes identifiés. Âinsi, les informations sur le
srstème de production sont néccssaires à I'analvse des budgets pour mieux comprendre les obicctifs et les stratégies
dcs ménages, pour micqx intcrpréter les données du suivi, mais aussi pour mieux contrôler Ic sr.rivi (repérer les oublis
et les incohérences) $trguyen el a/.,1999).

Des limites ont été identifiécs dans les études de budget Qtaubec,2001):

- les comptes de trésorerie établis sont généralement simplifiés car il est presqtre impossible de prendre en
compte la multitr.rclc clcs pctites rccettes ct dépcnses qui intervienneût au niveau d'un nrénage.

- les déclarations sc bascnt sur des déclarations faitcs par les agricultcurs (cnquôtes poncnrelles) ou sur un
suivi régulier par écrit sur des Frches prévues à cet effet et remplies par les ménagcs. Il y a donc des risques

d'omissions c t cl'oul;lis.
- lorsque I'analyse ne porte que sur une seule campagne, cela ne tient pas comptc des cntrées en provenance

d'une période antérieure; il est alors difficile d'appréhender les mécanismes dc régulation en cas de

l-,: financement de l'aqriculture fantiliale. Quelle contribution de la microfinarrce ? Janvier 2002
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:rul()c()ns()rlurri' ()u lcs qrrantiti's

lrr .qc'stion dc lrc'sorcric dcs métr:t.gt

c()nccrnilnl ('(. qtu cst

(N.gtrvcrr d u/., l')()())'

i la cornpri'hcrtsion dc

I
I

diffictrltt'.
- soul'cnt. (xl olrscrt'c un rnitnquc dc Pri't'tstotr

prodrrits rr.gricolt's rrtilisés pottr tl'itttfrcs rrt'tiviti's

Pourtitrtt, lcs strivis tlc lltrtl.qcts rcstcrrt rtnc môthotlt' rrtilc

t- L'analyse dcs rcvcnus ct des budgets portc, à partir de la connaissancc dcs st'sti'Incs dc d'activiti'

I et jc leur fonctionncmcnt, sur I'identificatir>n dcs stratÉ'gics d'épargIre, d'cmprunt et dc gestir>n

I des stocks (d'argents ct de produits) au -scin de I'unité familale afin de comprendre commettt

peut s'insérer une offre de sen'ices financicrs'

I D'une façon gÉ'néralc, la distinction entre lcs budçts et les activités des femmes et dcs hommcs

I au sein du ménage permet dc différencier lcs sttatégies par geffe et d'appréhcndet leur dcgré

r fl3. Les tniectoires d'accumuletion : identifret les bespins d'investissement

I ,. Afin de mieux comprendre comment sc construit une exploitition sur le long terme et ProPoserI des serrrices financicrs qui facilitent la capitalisation, on peut alors utiliser I'analvse des traiectoircs

n ,A n/ nd'er?loitation.
1l[ '\ ' lL rnrlyse des trafcctoires d'accurnulation, du moment de llnstallation de l'exploitation agricolc

-\ 
'f,i /\ , llusqu'à la date d'enquête, doit permettre d'identifier les principaux mécanismes du ptocessus

lt JV \, ld'accumulation des exploitations, les éléments favombles et les contraintes. Elle doit montler

tt/"lù l, lquel rôle iouent ou pourtaient iouer les services financien (épargne et ctédit) dans ce processus.

.-nt Y \ v Cene méthode repose sur le tecueil de données historiques (qualitatives) auprés des membres des

f \5' d exploitations : évolution de lâ structute de la faoille, sctivités des membres, niveau de

t.ÀY capitelisation et mode d'obtention du capital productif (terres, ttoupeaux, équipement, etc.),Ï . p\Y caPitalisauon et mode d'obtentron c

- 
V J chocs subis et stratégies adoptées, etc.lç

-\rt -l
t-\ /

\U

;\

ll

I
I
t
I
I
I
I

Encadré: Traiectoires dtaccumulation et place de la traction animale, cas du Nord Cameroun (Raubec

2001)

Au Nord Carneroun, I'analvse des trajectoires des exploitations agdcoles dâns un village enquêté où l'accès aux

terres est encore possible montre une traiectoire < unique >> d'accumulation : acquisition d'une suPerficie satisfaisante

de terres ; acquisition d'un attelage grâce aux produits de la terre ; augmentation suPplémentaire de la suPerficie

cultivée- Il y a des variations âu niveau de I'intensité et de la rapidité de I'accumulation . I-e processus d'accurnulation

passe dans la majorité des cas dans un prcmier temps par l'obtention de revenus extérieurs à I'agriculrure- L'accès au

crédit pourrait alors accélérer le processus d'accumulation.
Dans les deux autres villages d'enquête, trois stratégies d'accumulation différentes sont obsenrées en fonction en

général du contexte foncier du village: une première passe uniquement par I'agriculture ; une deuxième Passe Par les

activités extra-agricoles lucratives et une dernière tend à combiner des activités de diversification aux activités

agrricoles. L'accès à Ia traction animale est important dans les trois. I-orsque I'extension du foncier est limitée, les

élevages asins continuent à jouer un rôle décisif dans le démarrage d'un processus d'accumulation ; cePendant, il
arrive un stade dans la trajectoire de chaque agriculteur où la traction animale ne peut plus sen'ir à entrainer une

évolution des exploitations ou simplement à la maintenâncc de leur niveau dc vie. IIs doivent alors Pâsser à lâ
pratique d'activités de diversification.

La rapidité et I'intensité des processus d'accumulation dépend en premier lieu de la dotation initiale des exploitations
en foncier (dépendante de dons et de prêts). l,e nrode d'insertion sociale de I'individu va donc ioucr un rôle décisif.
Si I'insertion est insuffisante pour pouvoir obtcnir des excédents en vue d'investissemcnt, le démarrage d'un
processus d'accumulation ne peut passer que par des revenus extérieurs à I'agriculrure. Âvec l'augmentation de la
superficie cultivée, la gestion de la trésorede est plus souple, perrnettant d'acheter des intrants vivriers au comPtant
pour augmenter la part du maïs dans l'assolement, I'accroissement des performances agtonomiques et de la capacité

d'autofinancement ct finalement une capitalisation cn cheptel de trait, néccssaire pour I'exploitation d'une suPerficie

Le financement de l'agriculture familiale. Quelle contribution de la microfinarrce ? Janvier 2002
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rlc plrrs cn plus qrrttrdc.

Llrr irttclatc rcstc r,ttl ilvestisscment considérallle. lr crédit, cn pcrtncttânl utr ôchclortlrtttllcltt dcs tltlPctrscs.

l}cilitcr:rit I'accès inrx animaux. La failtlc c()uvcrturc dcs bcsoirrs crr scrviccs fittitttcicrs cxplit;ttcr:til ctr llollttt' 1t:trtic lrt

lcrrtctrr ic tlifftrsi<>1 ics équipcrlcttts clc tracti<>rr anill:tle.

l.'alalysc 6es trajcctoircs pcrïnet aussi de rcsitucr lc crédit issu clcs IN{l; Par raPPort atrx autrcs

sources dc cri.clit et cle financement en géni'ral. r\insi, d'après des enquêtcs au llurkill:r-liaso,
()ppcnheim (199S) distingue rrois rypes de traicctoires d'accumulatjon chez les hommes :

, une 6ajectoire d'accumulation basée uniquemcnt sur les revenus de l'émigration (faibles

niveaux d'accumulation)
- une trafectoire basée sur les revenus de I'émigration et sur des crédits écluipement

(CNCi\) (cheptel important, niveau d'accumuladon variable)

- une uajectoire basée sur les revenus de l'émigration, les re\renus des activités non

agricoles et les crédits embouche bovine (CNC,\)
J.'alalvsJ des trajectoires souligne dans ce cas I'importancc des re\renus de l'émigration dans le

pro..irrs d'accumulation. Ces résultats ont été soulignés également en Âlbanie par cxemplc

(Vampfler, 1996).

Conclusion sur les méthodes

L'analyse de le complexité et des imbdcations d€s diffétentes activités au sein des unités familiales

est permise par I'utilisation de méthodes basées sur les typologies, le suivi des budçts_ et les

traiectoires â'accumulation. La compÉhension des systèmes d'activité permet d'identifier les

ér'olutions possibles des exploitations, les potentialités et les blocages, cn distinguant les

problèmes de trésorerie ct d'equipement.

Différentes études de cas ont été menées en Àfiique et en Asie du Sud-Est dans le cadre du

progmrnme de recherche CIRAD-CERISE sur le financement de làgriculnrre familiale. Elles

àffrent une ,.ision d'ensemble de la diversité des besoins des agricultures familiale, tésumée dans

la section suivante.

12. La diversité des besoins des agdcultures familiales

Àu sein de l'exploitation aeficole familide, à paltit des méthodes pÉsentées ptécédemment, il
s'agit de comprendre les spéciÊcités de la demande de seryices financiers pow I'agdculture.

Qirels sont les besoins des exploiations agricoles ? Quels liens entte les besoins de financement -.-,=o.

des différentes activités au sein de lunité femiliale ?

:1:il;".-*, 
est il nécessaire : quelles sont les stratégies des ménaçs en I'absence d'accès au 

I
I-'enclettement est-il possible : quelle est la demande solvable ?

I
I
I
I
I
I
I
I
l
I
t
I

I
t
I
I
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121. Lcs bcsoitts des exploitations agricoles

tt. I tr lrnin.t ù ntrl lutru

,/ Lc financement de la cirmpagnc agricole
I..rr agriculttrrc, lc (inanccnrcnt .lc-la .^-ç.gn" agricolc rcprésentc _un 

dcs bcsoins lcs plus

clasri{.res: lcs frais portcnt sur financcmcnt cn clébut ct cn cours de campagnc clcs-intralrts

(scmcnces, cngrais, pesticictcs), de la main cl'cruvrc c<>mplémentaire (préparatit>n des sols'

rcpi<1uage, *"r.i^n", rôcoltc), clcs terrcs priscs ctl mé'tavagc. l,e degré d'intcnsiFrcation de la

pr.raï.à.r,, .tépc,xl cn partic dc la main .i.r'.^'r" disponiblc ct de la quantité et de la qualité des

intrants utilisés.

'/ Le financement de ltélevage à court terme
I.,activité cl'embouche (porc, onirr, cnprin, trovin) nécessite I'achat de l'animal ieune, des

compléments alimentaires et lc paiemcnt des soins r'étérinaires. L'embouche Peflnet sur une

période sou'enr inférieure à I'année d'cngraisser un ieune animal Pour le revendre-lorsqu'il Peut

ôtrc consommé. C'est une activité souvcnt rentable dans les pavs africains ou en Asie du Sud-est,

mais qul esr soumisc aux aléas cle l'élcvase (problèmes sanitaires, mortalité, conditions

cl'alimentation).

./ Le stockage ou la transformation de la production
Les agriculteurs cher.hent à tcnir compte de l'évolution des cours dans l'écoulement de leur

prod.r.tion en stockant leur récolt. p.r,r, artendre dcs niveaux de prix plus élevés- Ces pratiques

à" stockages dépendent cependani a* h trésorerie disponible et des besoins monétaires au

moment de la récolte.

Certains produits agricolcs nécessitent une transformation post-récolte avant d'être vendus ou

bien peuvent êtt" mieux valorisés une fois transformés (manioc, arachide, pâlme,

cond.idonnement de certains fruits et légumes, etc.). Ces transformadons nécessitent

généralement du matériel adaPté.

b. Its besoins à molen el long nurnes

,/ Financement de l'équipement
L'obtention de l'équipemcnr;gricole cst souvent indispcnsable à I'intensiFrcation (culture attelée,

moropompe, petite mécanisÀor... .), à la commcrcialisation de la production (moyens de

t onriort)-o., ", stockage (batiments). Le corit est généralement élevé au regard des prix de la

production.

'/ Financement des cultures pélennes
Les plantations nécessitent un invcstissement inirial (café, cacâo, hévéa, palmier, fruitiers...) pour

l"squels les premiers retours sur investissements nc sont espérés qu'après plusieurs années. Ces

bcsoins de fi.nalccmenr apparaissent soLls une f<>rme nouvelle, €fl r\frique de I'Ouest en

particulier, depuis quc sorlr cngagées les privatisations dc ces hlières. Les invcstissements pour le

rcpouvellcment et I'cntrcticri à"r plantations jr,rscluc-là financés par les industries agro-

alimentaires de la hlièrc seront bientôt à la charge dcs Procluctelrrs.

/ La (re)constitution de ttoupeau(
La question du financcment dc la rcconstirution dc troupcaux est particulièrcment imPortante

dans les zones traditionncllcs d'élevage dont I'apparcil de production a été détruit Par un choc

climatique (sécheresses sahéliennes) ou clésorganisé par un système politique (( nationalisadon >

clu bétail dans les régimcs communistes).

Le financement de I'agrictilture faniliale Oue//e conlributiorr de Ia nicrofttatrce ? Janvier 2002
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I)arrs lcs z()ncs où I'trtilisation dc la ctrlturc attcld'c cst cncouragi'c, sc P()sc la qucsti()tr dr.r

firrarrccmcnt dcs aninraux dc trait.

,/ Achat dc tcrres
l.'accès à la tcrrc c()nstituc unc clcs corrtraintcs maicurcs dcs agricultcurs. Sour-cttt, le tnarchi'
flrrncicr cst tcl qtr'il cst difficilc d'crrr-isascr I'achat dc tcrrcs. Lcs agriculteurs ont alors des bcsoins
à cotrrt termc p()ur financcr lcs locations. (--epcnclant, I'estcrnsiou ou I'installation cl'tttte

rrxploitation peut nécessiter des invcrstissen'rents importants dans I'achat de terres.

r'. Its besoirt.t'tr ttott pmdnrlif.s '.,

I)rr fait de la conrplexité de I'unité économiquc, âssociarrt unité de consommation domestique et

unité dc production au scin d'urtc c\ploitation familialc agricole, il est souvcnt difficilc dc
distingucr ncttcnrcnt lcs bcsoins < productifs > des bcsoitrs < dc consommation >>. En cffct, la

sadsfaction des bcsoins dc consommation pcrrnet en particulier d'entretenir la force de travail des

exploitations (alirnentation suffrsante et soins de santé appropriés pour accomplir le trarrail
rréccssairc). l)ans cc cas, lc financcmcnt dcs besoins < non productifs D peut entrer en lignc dc
compte dans lcs bcsoins dc financemcnt dcs ménagcs agricolcs. E,n particulicr, ccs ménagcs

pcu\.cnt être particulièremcnt sensibles aux périodes de soudure précédant les récoltes.

d. Its besoins d'eparyne

l)u fait de la saisonnalité de I'activité agricole, la concentration des entrées monétaires à la récolte
de la culture principale rend généralement nécessaire la constirution d'une épargne de court terme
dépenséc pctit à petit pour lcs bcsoins quotidicns du ménage. Par ailleurs, les ménages agricoles
rccourcnt en général à des formes d'épargne en nature dans le but de parer à des risques (épargne
de précaution), pour engager un invesdssement (épargne dédiée) ou pout préparer leur fin de vie
non productive (épargne de cycle de vie).

l)ans de nombrcux pays, lcs ménages agricoles épargnent à travers la constitution de stocks
alimentaire ou dans le bétail.

Wampfler (1998), à la suite d'enquêtes menées au Niger, relève que les besoins d'un service
d'épargne ne sont pâs explicités pâr les âcteurs. Cependant, I'analyse des stratégies et des

contraintes de certains groupes montre qu'une fraction significative de la population ^ des

capacités d'épargne et potilrait être motivée par un senrice financier pefinettant de réguler la
trésorerie mais aussi de mettre l'épargne à I'abri de la pression sociale.

Sur le cas du Bénin, Doligez (2001) souligne qu'au vu de I'importance de I'autofrnancement, la
constirutjon d'une épargne représente un élément essentiel dans les stratégies financières des
trnités économiques.

e. Its ltesoins d'assuranrv

I.cs bcsoins cl'assurance de l'agriculrure familiale sont immcnscs compte-tenu des risques
auxquels clle doit faire face. Pourtant, l'évaluation de ces risques et des coûts qui en découlent
p()ur mcttrc cn place un système d'assurance montrent souvent qu'il y a peu de perspecdves pour
lcs assuranccs agricolcs. l-es problèmcs majeurs concernent la covariance du risque : les ris<1ucs

climatiqucs (séchcrcssc, inondatjon) ct lcs épidémics sur lcs troupeaux par exemple touchcnt tous
les agricultcurs d'une même zonc cc qui nc peut être supporté par un système d'assurance à petite

I
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i'chcllc. I cs svstèmcs cld.vcloppés sc sont généralcmcnt avéri's coûtcux et tt'ottt Pns :lPPorti' lcs

l>i'néficcs sociaux escomptés.

I )cs travaux théoriqucs sur lcs âsiurânccs agricolcs (Skcc s el a/., 1999) ont fltlâlysé les causcs dcs

i'chccs dcs svstèmcs d'assurancc agric<llcs ct pr()poscnt dcs nouvcllcs voics (sortc dc svstèmc <Jc

lotcric où I'on ( gâgnc >> si lcs récoltcs sont détruitcs), rnais qui scmblcnt difficilcmcnt acccssiblcs

p()ur les pctits agriculteurs ét:rnt drlnné lcurs c()ntrâintcs fr>rtes dans I'allocati<>n dcs rcss()urccs

clisponibles.

,\ I'hcurc actuelle, lcs svstèmcs d'assurallcc les plus promettcurs concernent lcs assurânces santé

(GRE'I'au Cambodge, CfDR) qui pcut avoir unc importance indirecte dans lc fonctionnemcnt dc

l;agriculture familiale en offrant une réponse âux cas de décapitalisadons obsen'és lorsque les

familles sont soumises à des accidents dc santé.

(l)our une analvse dcs assurances, voir svnthèse sur la sécurisation des crédits)

122. Stntégies en I'absence de frnancement des IM.F

Différents travaux d'enquêtes, t:n analysant lcs flux financiers entre différentes activités, ont

rclcr,é les stratégies des agriculteurs cn I'absence dc financement par des IN{F. Ccs trat'aux

s'attachent à répondre aux questions suivantes : Quels sont les besoins couverts Par
l'autofinan..-..i ? Des besoins solvables ne sont-ils pas couverts faute d'accès à des sen'ices

financiers adaptés ? Comment des services peuvent-ils renforcer des stratégies existantes ?

I

Divers exemples de sratégies de financement des activités agricoles

I-es clients des banques comrnunautaires au Bénin (I-eege, 1997)

Les enquêtes me-nées auprès des clients des banques cofiununâutaires au Bénin montrent que la source de

financement cles activités agricoles provient en majorité les bénéfices clu petit commerce. I-es tontines sont égalernent

importantes dans trne moindre mesure, surtout pour la location de la terre et de la main d'ctuvre. Bien que le prêt de

la banque coffunturautaire ne semble pas être investi directement dans I'agriculrure, les revenus dégagés par les autres

activités sont réinvestis dans I'agrictrture.
Iæ crédit agricole est-il vraiment nécessaire ? I-'autofinâncernent évite de s'endetter; par contre si I'on vettt

promouvoir une âugmentation irnportzrnte de la production ou bien sa diversification, un tPPort de créclit peut être

nécessaire.

Les clients des banques de semence au Cembodge (I-esaint,2001)
Lesaint observe qu'en I'abserrce de banques de semences, les stratégies d'accès au:t intrants varient selon le rype

d'agriculteurs :

- pour les plus petits agriculteurs, ils n'udlisent pas d'engrais,
- dans les catégories intermédiaires, les stratégies sont diverses, de I'autofinancement, au recours à I'emprunt auprès

de la famille, d'usuriers, de commerçants ou d'autres organisations financières,

- pour les agriculteurs aisés. la stratégie dominante reste I'autoftnancement.

Sources de capital utilisées atr l]énin @oligez, 2001)

L'accuntulatiou tle capitrrl est pcnnise i p;rrtir cl'activités lucratives rnais ce capital est sottverrt réinvcsti tlarrs lir nrêrrre

activité. I.t's sources cle furancement plrrs spécifiqtres pour I'agriculnue concerllertt la vente de produits agricoles et

transformés,la vente du petit bi't:ril, les cri'clits infrrrmcls et la clot dcs Elles.

(.rédit et autofinancement au \lali (Gc'ntil,200l)
()n observc quc la < stratégic dcs rtrraux > cst clc financcr à créclit lcs activités agricolcs récllemcnt rcntalrlcs (coton,

riz irrigrrd.. oignon. i.levege ponct-trel tlc motrfon) ct d'autoiin:rncer les cttlturcs vivrières (pctr rcntalrlcs ct non

sécurisées) srâce atui bénéfices sénérés par les activités fin'ancées à crédit.

Le financement de I'aqriculture familiale. Quelle conlribution de la microfinance ? Janvier 2002
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i.cs ména.gcs ()prcnt cntrc différcntcs stratégics dc financcmcttt tlc I'activité agricolc:

- i'chcl<>trncnrcnt dcs couts dc I'irtvcstisscmcnt ;
- minimisati<>n clcs cotrrs clc I'invcstisscmcnt ; dans lc cas dc la traction animalc Par

cxcmplc, lc chr>ix pourra ôtrc fait d'achctcr dc icuncs taurcaux ct ullc charnrc artisanalc <,ru

d'<>ccasiotl ;

- réinvcstisscmcnt dc rc\-cnus d'activités agricolcs,

- rcvcnus rlon agricolcs dircctcmcnt invcstis dans I'asriculturc ou bicn couvrant dcs

dépenses quotid.iennes ct libérant les revenus agricoles pour I'invesdssement agricole,

- constirution d'une éparune dc long tcrme dédiée à I'invcstissemcnt fuqr,
- rccours au crédit informcl,
- dotatiotrs familialcs : héritagc, dot.

Dcr,èze (19g9 in ltaubec, 2001) souligne le rôle de revenus sécurisés pour I'investissemcnt

agricolc. L", ,.r1r.ces cl'autoFrnancemcnt des ménages proviennent de leurs activités agricoles ou

di.rnc diyersification cxtra-agricole. r\insi, la possibilité pour les agriculteurs d'obterù des revenus

colsidérables, sûrs et régu[Jrs à partir de la culture cotonnière leur Pcrïnet de s'équiper. l)ans le

câs du coron, la sécurisation de la filière perrnet aux agriculteurs de réaliser leurs proiets

4'investissement. Les revenus réguliers d'une activité extra-agricole peuvent couvr-ir les dépenses

quoticlielnes clu ménages, les reverrus ponctuels des campagncs agricoles Pouvant alors ôtre

investis.

Raubec (2001) relève les transacrions au sein même du ménage: il peut y avoir des stratégies de

prêts pour lancer une activité de diversification. Ainsi, les hommes peuvent faire don d'argent à

i".rr épouse pour I'achat de l'équipement nécessaire à la réalisadon de bil-bil @ière à base de

sorgho) et fournissent également les céréales pour la première production.

Les systèmes d'activité des exploitations agricoles. danr les pays du Sud ne sont généralement pas

spécialisés sur une production agricole spécifique mais combinent une variété de sources de

revenus au sein d'une unité économique multifonctionnelle. Entre ces différentes activités

s'établissenr des flux financiers qui permettent la gestion de la trésorerie et I'investissement pour

I'ensemble de l'unité familiale sans forcément une étanchéité totale entre les filières. En

particulier, la fongibilité du crédit permet d'iniecter du capital dans ces flux financiers qui

po*ront financer une activité ou de la consornmation sans être ciblé sur une activité particulière-

Àinsi, le rôle des IMF peut être d'appuyer davantage ces stratégies en rcnforçant les flux

financiers. I-e financement de I'agriculture dans ce cas ne passe pas nécessairement Par un service

spécifique aux activités agricoles, mais s'intègre dans une stratégie de financement des activités de

I'unité familiale.

123. SolvabiHté de Ia demande

Commc pour tout projet de financement, la préoccupation majeure pour un prêt à I'agriculrure

consiste à répondre à une demande solvable. Comme l'écrit Gentil (2001), < parler en termcs de

demande solvâble, c'est apprécier la qualité de I'enuepreneur, la rentabilité de son proiet, ses

risques er ses garanties, I'existence d'un marché ; c'est aussi appliquer quelques ratios et quelques

principes prudentiels >r.

D'un côté, l'approche par la demande s<-rlvable permet de réfléclr-ir en termes d'exploitation

agricole, multi-active et non seulement en teffnes de sommes des besoins des Frlières, qui reste un

découpage pratique mais ne corrcspond pas toujours à la réalité (Gentil, 2001). I-a demancle

solvable scra alors évaluée cn tenant compte de I'enscmble du fonctionnement de I'exploitation
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familialc tlont la sommc clcs s()urccs dc rcvcrrtrs (agricolcs ct non agricolcs) Pcut c()nc()unr au

rcmbourscmcnt clcs cmprunts.

l)'un autrc ctjti', In dcmanclc solvalllc ccrrcsPortdra, n()rt Pils li I'cnsctttblc dcs dcntantlcs dc

financcmcnt clui pcuvcnt ôtrc cxprinrécs par lcs a.gricultc(rrs pottt' Icurs bcsoins dc trésorcric ct

lcurs invcstissclrrcnts, mais sculcmcnt aux dcnrandcs oricntécs vcrs utt proict rcntablc, P()ur lcclucl

lcs sourccs dc rcml><>urscmcnt pcuvctrt êtrc idcntiFrécs dans lcs rcvcnus dc la famillc (r'olumc et

périodiciti'des rcntrécs monétaircs c()mpatiblcs a\:cc lc calcndricr dc rctrtlrourscnrcnt). (-cci réduit

notablcmcnt la dcmandc, mômc si cllc cst loin d'ôtrc cndèrcmcnt couvcrtc.

,\insi, lcs chiffrcs cntrc lcs bcsoins agpicolcs d'investisscrncut et la dcntandc solvablc pcuvcnt
différer (Gentil, 2001). Une étude réalisée cn 1997 par la llanque lUondiale au l\lali évalue les

lresoins agricoles hors investissemcnts productifs à 190 milliards (-l;Â. l.a llCEAOcstime
toutefois qu'à pcinc 509.6 de ccttc dcmande cst solvablc : pour cctte institution, sculc la Fr[èrc

coron est assez rentable pour être < bancable >>. La IINDI\ partage cette opinion à ceci prôt qu'elle
juge également < bancable > la filière riz. Selon ltenée Chao-l]éroff, le caractère < bancablc >> d'une
filière dépcnd davantage de ses capacités cle gestion ct de son degré d'organisation que de la
narure du produit.

Le financentent de I'agriculture familiale. Quelle contribuliorr de la nicrofinance ? Janvier 2002
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14. Conclusion

La mondialisatiorr ct la libéralisatir>n ôcr>nomitltrc <1ui s'irnposcnt clans lcs pavs du Sud, touchcnt
atriourd'hui largcmcnt lc scctcur agricolc ct donncnt à la qucstion du financcment dc I'agricultu:c
une acuité nouvcllc. Lcs agriculrures familialcs <>nt bcs<>in dc s'intcnsificr, de sc modcrniscr, dc

Furanccr l'innovation technique, orgânisationnellc...

Lc plus s()uvcnt, lcur seule capacité d'aut<>finâncement nr: sufht pas à ftnancer cette

modernisation. Leurs besoins en services financiers portent sur diverses formes de crédit (de

court terme pour la campagne, I'embouche, la soudure ; de moyen terme Pour l'équipement ; de

long terme pouï l'équipement lourd, les plantations), mais aussi sur des produits d'épargne et des

sen'ices d'assurance.

Les besoins sont donc irunenses. Cependant, cette constatâtion doit être nécessairement ramenée

à la questjon de la soh'abilité de la demande: I'offre de crédit ne peut répondre qu'à des besoins
solrables au sein de I'unité familiale afin d'assurer de remboursement du capital et des intérêts.
Un sen'icc d'épargne doit pouvoir collecter un volume suff,tsant d'épargpe avec des coûts de

transaction raisonnables pour I'instirution.

La question de la soh'abilité de la demande s'insère de façon large dans I'analyse de la solvabilité
du svstème d'acdvité familial. La fongibilité des services financiers et la multifonctionnalité des

paysans conduisent alors à proposer des senrices qui ne sont pas nécessairement spécifiques pour
I'agriculrure. Ainsi, le financement des activités agricoles est étroitement imbriqué aux autres
composantes du budget familial (activités économiques non agdcoles, transferts sociaux, épargne

en nâture...).

Le financement de I'agriculrure familiale des pays du Sud ne passe pâs non plus par une offre
exclusive de crédits mais elle requiert I'analyse des -besoins d'épargne et d'assurance. En
particulier, en l'absence de recours au crédit, les stratégies des exploitations familiales reposent
sur autofinancement. Il est ainsi possible à court terme de commencer par appuyer ces stratégies
d'autofinancement en promouvant par exemple des services d'épargne qui permettent d'aiuster
les rentrées d'argent irrégulières, étalées dans I'année avec les périodes nécessaires

d'investissemenr.

Le financentent de l'aqriculture familiale. Orie//e conlributton de la microfinance 2 Jartvier Z00Z
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2. PeNonnue DE L'oFFRE DE FINANCEMENT DE I'acTCULTURE PÂR LES

GRANDES FAMILLES O'IMF

21. Les intervenants cfotmelst

211. Le retrait ou I'absence des înteruenants traditionnels

Dans de nombreux pays du Sud, une large part du financement de I'agriculrure était iusqu'à
présent publique. La libéralisation économique qui se généralise va réduire drastiquement cette
offre de financement public. Les banques agricoles, quand elles existent encore, concentrent leur
offre de financement sur quelques secteurs sécurisés (cultures d'expottadons, productions
irriguées, ...) et ne s'aventurent qu'avec beaucoup de précaution dans le secteur agricole non
sécurisé. Certaines banques agricoles tentent pourtant d'innover, notamment en se raPprochant
des instinrtions de microfinance (voir synthèse sut les banques agricoles).

La prudence des banques commerciales est bien plus grande encore, et leur engagement dans l" a
secteur agdcole reste pour l'instant tlès limité. I
En Côte d'Ivoire par exemple, Gentil (2001) relève le faible intérêt des réseaux bancaires pour le
monde agricole à I'exception des câmpâgnes de colrunercialisation et des inffants dans les filières
organisées ; au Cameroun, Raubec (2001) observe que les banques classiques, venant de vivre une
phase de restructuration intense, semblent peu enclines à proposer des services à I'agricultute.

212. Les IMF : des intenenants possibles pour Ie frnancement de I'agriculture ?

Soutenue par un large consensus des bailleurs de fonds, l^ microfinance se développe
auiourd'hui dans la plupart des pays du Sud, tant en milieu urbain qu'en milieu rural ; elle englobe
des institutions de natute très diverse (téseaux munralistes, coopératives, caiçseq-villageoises auto-
gérées, entrepdses privées de services financiers, banques, proiets d'épargne-crédit), dont
certaines comptent plusieurs centaines de milliers de clients. Dans nombre de pays, face à
I'absence d'autres opérateurs financiers, la microfinance devient le maillon central du marché
financicr rural.

De nombrcuses érudes ont montré que la microfinânce, le plus souvent fondée sur des crédits de
court terme et de montant modique, peut avoir un impact positif sur la trésorerie des ménages
ruraux, améliorer le lissage de leur consommation et dans une certaine mesure, rcnforcer leur
résistance aux chocs économiques. Par contre, beaucoup d'obserwateurs s'interrogent sur la
capacité réelle de la microfinance à stimuler les processus d'accumulation des ménages et à

con tribuer à I'invcs tissemen t productif, notafirment agricole.

Les analyses d'impact montrent que les IMF rurales financent spontanément le développement
d'activités telles que le iomrnerce, I'ardsanat, la transformadon agro-alimentaire. Ces activités
génèrent des revenus réguliers, relativement sûrs, avec des cycles de rotation du capital rapides
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Iracc à la diversité ct à la complcxité dcs bcsoins de Ftnancemcnt agricolc, quels sont les

intervenants ?

Quelle est la contribution de la rnicrofinancc sur le Ftnancement à court terme, à moycn termc,
sur les services d'épargne et d'assurance ?

Quel avenir pour le financement des filièrcs intégrées ?

Où sont les manques ?
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limitant lcs risclucs cr pcrmcffant dcs taux dc rcntnbilité élcvés. Pctt tl'activités agricolcs

préscntent ces caractériitiq.r*r. l.a rcntabilité dcs activités agricoles cst souvcnt limitée ct

<lifficilcmcnr compatiSlc 
^r-.1. 

lcs taux d'intérôt élcvés quc la microfinnncc cst t>bligi'c de pratiqucr

porr âssurcr sa pércnnisation. Lc financcmcrrt Jc I'agriculturc pri'scrrtc dcs contraintcs

spécifiqucs, tant cn tcrmcs dc divcrsité tlcs clicnts, de senrices nécessaircs tltt'cn termes de risque'

Ccs factcurs contribucnt à cxpliclucr la grandc pruclencc de la plupart tlcs instinrtions cle

microfinânce à I'égard du crédit aglicole.

pgurrant, les érudcs mcnécs dans le caclrc du projet de recherche CIIIAD-CL,I{ISE' montrent que

ccrtaines instinrtions ont innové, et que I'ofire de services à I'agriculrure n'est pas totalement

absente.

Encadré : Contributions de la microfinance âu financemcnt direct des activités agricoles

Place des IN{F dans le financement de I'agriculrure en Àfrique de I'Ouest

(Wampfler,2000) +!::.--:

du volume de fi de ltagricult les IMF enl997

eillies auprès <les IMF dans le cadre dc

programme de recherche ct missions CIlt"r\D sur le financcment de I'agriculture.
*:classificationpÂSMF,C:SM=systèmemurualiste;CV=Caissesvillageoises;PVC=Proictsàvoletcrédit;CD=Crétlit
tlircct

ure

1997 VOLUME
CREDIT IMF

(Milliards
FCFA)

ESTIMATION
VOLUME CREDIT

AGRICOLE
(milliards FCFA)

EN%DU
VOLUME
CREDIT

GLOBAL IMF

CONTRIBUTION / We IMF (% )*

SM cv PVC CD

BENIN 14,5 5,5 - 5J 36 99 1

TOGO 7,8 0J80 10 75 10 15

COTE
D'TVOIRE

6,1 r2 20 >90 5-6 ?

SENEGAL l6 2,5 - 2,8 19 IJ 25 I

MÀLI 9,5 4,7 -5 49 <75 >25 c F,

NIGER 4,5 1,3 29 26 48 26

BURKINA 9,7 3 27 60 5 26 9

TOTAL 66,3 19 -20 27

",'."^.'financementdirectdesactivitésagricoles(suite)

Les chiffres relevées en Afrique de l'Ouest, même s'ils donnent des tendances et non des valeurs absolues, montrent

une contribution incontestable des Iil[F au financement de I'agriculrure.

Le cas de yadagâsc1r (\\/ietzke, 1999 ;synthèse trfadagascar) révèle également une forte irnplication des I\IF dans le

financement de I'agriôulrure : le réseau mutualiste des CECÀit{, par sa vocation d'appui au monde Pâysan' est centré

dès le départ sur les services à I'agriculture ; les caisses villageoises autogérées r\llC;\, localisées au cæur du

périmètreirrigué 4e la Plaine de lvlarJvoay dans le nord-Ouest, financent essentiellement les campagnes rizicoles'

pour EMT au Cambodge (I-enoir, 1999), la part cles créclits solidaires affectés à un investissernent agricole (achat de

matériel et cl'anima.o de trait) n'est que de 5"Â mais si I'on prend en compte les affectations des crédits de trésorerie

à destination agricol" ("ngr^is, embouche, rr:rnsformation àes procluits agricoles), la part de I'agriculture grimpe à

650h.
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l)atts lc contexte rr.gricole dittrcile du (,lmlrtxl.gc, l'()xfirrn (.fuél>cc n rnis cn plitcc ri partir dc 1993 un Pro!4rammc de

séctrrité nlimcntlirc tluqucl sont nc'cs lcs bnnqrrcs tlc scmcncc (l,csaint, 2001), offrant ctr prcmicr lieu aux

agricultcrrrs tlcs scn iccs dc prôts dc scrncnccs rlc nz ct rlcs activite's tlc rcchcrche p:rrticip:rtive, clâns l'obicctif
d'trr-réliorcr la production rizicolc. Pro.rgrcssivcrncnt. lcs llarrtptcs dc scrncnccs sc colnplexificnt ct Prentrctrt sous lcur

rutelle dcs activiti's tlc prêrs cr tle f<rrm:rtir>n i l'élcvrgc clc p()rcs! rlc volailles, d'approvisionncrnent en ltuffles ct cn

cn.grais. l:lles devicnt)cnt < firurnissettr de se n'ices agricolcs >.

l-es érudcs de cns de I'lntcr-réseaux (l;crt i\ladagasczrr, K;rf<r_f iginew ct (.\'11C.\ Nlali) montrcnt quc ccs INIF sont

imnlantés dans le milieu rural er la maiorité tles prêts va à | 'a.qriculture ((ientil, 2001

I-cs obsen'adons sur lcs senriccs proposés par des IIUF dans les pays du Sucl (voir encâdré

précédent) viennent fortement nuancer I'hypothèsc souvcnt avâncée selon laquelle << les IMF ne

Frnancent pas I'agriculture >.

Pourtant, ces faits ne peuvent pas masquer les limites qui demeurent.

Le taux de pénétration dcs IMF restc très faible : un inventaire des institutions de microfinance

appuyés par des institutjons du Nord2 papcnu, ZelLer,2001) montre qu'en moyenne Pour les

pâ)'s en développement, seuls 7,5o/o de la population est membre des IMF. p21 ailleurs, on
observe une très forte concentration où quelques réseaux majeurs âssurent la maiorité des

services. Âinsi, la FECECAIv{ au Bénin totalise à elle seule 78o/o des clients, 82o/o de l'épargne
mobilisées et 83o/o des crédits distribuées par les IMF (1995) (Doligez, Bénin, P23).

L'orientation ou non vers I'agriculture de ces réseaux déterminera localement la disponiblité ou
I'absence d'accès à des services directs pour I'agriculrure. Or, beaucoup d'IMF', même implantées
en zone rurale, sont pmdentes vis-à-vis du financement de l'agriculnrre. Au Cametoun (Laubec,

2001), le représentant le plus important des Coopératives d'Epargne et de Crédit, la CAMCCUL
(Cameroon Cooperative Credit Union League) rechigne à prendre des risques et n'offre
quasiment pas de services à I'agriculture.

En Côte d'Ivoire, les études de I'Inter-Réseaux (Gentil, 2001) montrent que d'une façon générale,

les IMF se développent rapidement mais ellcs ont en général une vocation universelle et le
secteur agricole y est très minoritaire.

L'exemple de certains réseaux à N{adagascar (AECÂ, CECAI\Q très majoritairement orientés vers

I'agriculture montrent que cette orientation dépend de raisons historiques (construction des

réseaux par des organisations pâysannes ou en appui à des organisations agricoles), des choix
initiaux d'implantation (implantadons dans des zones quasi-exclusivement agricoles) et de la

composition des instances locales de décisions (sociétaires paysans et rédcence ou limites à

I'entrée d'autres catégories, en parriculier foncfionnaires et cofirmerçants).

213. La place des OP et les systèmes intégrunt setrices frnancierc et appui technÎque

Les productions agricoles jusqu'ici financées dans le cadre d'une filière organisée (coton, hévéa,

palmier, café, c c o, nz et arachide dans certains cas), tout comme les productions intensives qui
se développent notârunent en zone périurbaine(maraîchage, élevage), requièrent des volumes de

financement importants (inuants, travail, collecte primaire, investissements ...). Dans un
contexte libéralisé, les organisations paysannes sont chargées de prendre en charge un grand
nombre de fonctions abandonnées par I'E,tat. Mais peuvent-elles prendre en charge la fonction de

financemenr ? Quels peuvent êue les rôles respectifs cles institutions de microfinance (IMF) et
des organisations paysannes ?

t Le travail d'inventaire ne prend pas en compte les expériences endogènes non soutenues par des institutions du
Nord (bailleurs de fonds, opérateurs, sociétés d'investissement, etc.).
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l,cs cr>urants clc pcrrséc ck>minants rccotnmandcnt unc disst>ciation. strictc cntrc ln fonction de

finnncemcnt (rerrenant aux IMI) ct lcs f<rnctions d'appui à I'organisation dtr tnondc rural (confiés

aus Ol)). l)orrrrant clans lcs faits, fzrcc à la faiblcssc dcs altcrnativcs dc financcmcnt agricolc,

nornbrc d'organisations paysanncs s()nt tcntécs dc s'invcstir dircctcmcnt clans l.r mise en ceuvrc

cle svstèmes financiers... I)e nombrcux échccs prouvcnt la difFrculté dc ccttc démarche. Mais

ccrraincs cxpériences de ce type sernblent être cn voie de réussir et de se pérenniser.

,\u dclà dc I'implication directc dans lc f,rnanccmcnt, d'autres voics sont cxplorécs par les OP :

création par lcs OP d'lMF autonomes mais liécs à elles, investissemcnt dcs ()P dans le capital dcs

Il\lF exisrantes, dér'el<)ppement de f<rrmes d'intermédiation par les OP entre les exploitations et

les Il\lF exisrantes, participation des OP au capital des banques agricoles et partenariats avec les

INII;, négociation d'une participation de I'Etat au financement agricole.

Beaucoup de questions restent en débat : conunent gérer efficacement lcs II\IF liées à des OP ?

l)ans quelles conditions, les OP, au regard de leur faiblesse institutionnelle et économique

acruelle, de I'ampleur des fonctions qui leur sont dévolues par la libéralisation, et aussi de

l'cndettement important qui souvent les fragilise, sauront-elles maîtriser leur implication dans le

financement dc I'agriculrure ? Quelles nouvelles formes de partenariats entre IMF, OP et

opérateurs prir'és faut-il promouvoir ?

(.es questions sont traitées dans la synthèse sur les Organisations paysannes (atelier 5).

22. Pftpondérance du crédit à court terme

D'une façon générale, I'offre de crédit des IMF est très majoritairement tournée vers le court
teffne. Cette tendance se retrouve en particulier pour I'offre de prêts à I'agriculture avec, dans le

cas de I'Afrique de I'Oucst, plus de 90o/o des volumes de crédits octroyés à I'agriculture par les

II\'IF qui sont des crédits de court terïne utilisés pour les intrants, la main d'æuvre ou I'embouche

(Wampfler, 2000).

On ne pcut cependant sans doute pas dire que I'offre de crédit soit mal adaptée aux
caractéristiques du secteur agricole : étant donnée la faiblesse des volumes distribués par les IMtr
à I'heure actuelle, ces crédit à court terme répondent à une forte demande des agriculteurs. Ceci a

conduit Gentil (2001) à conclure sur la base des érudes de I'Inter-Réseau-x que les crédits de

câmpagne des exploitations agricoles peuvent trouver des soludons auprès des IMF.

23.La faible part des ctéd.its à moyen terme

Face à la place prépondérante du crédit à court terme; I'offre de crédit à moyen terrre reste

insuffisante à la fois suite à une stratégie prudente des IMF, mais sans doute aussi des clients eux-
mêmes (r'oir encadré).

Encadré : les réticences des acteurs face au crédit à moyen terme

L'-\DRK atr lltrrkina-fjaso (llridier, 1999) proposait à l'origine exclusivement dtr cré'dit à moyen terme, puis s'est

diversiflée vers crédit court terrne. La demancle en crédit à court terme s'est faite de plus en plus forte. Jusqu'en 1,994,

I'octroi de crédit à movcn terrne, quasi-exclusivcment pour l'agtriculture, représêrttait (r0 à 70o/o du total des crédits
individuels. La proportion a eu tendance à s'invcrser ces dernières années. Deux hvpothèses sont avancées: les

rnembres dc I'association sont équipés ct les demancles proviennent surtout des caisses nouvellement créées ; lcs

membres privilégrent les crédits à court terrne pour des activités de commerce et d'artisanat plus lucratives et à

rotation rapide.

Au Cambod.qe, EM'I' fl-enoir, 1999) a expérimenté en 1995 un crédit individuel d'rrn montant plus important que le
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rnicro-cri.dit classiquc ct d'unc drrréc cle dcrrx irns, rnais s()rl succès cst lirniti' aupri's dcs rtri'rrztgcs ntrittlx.
l,'i.tltripcmcnf agricolc ([<rrcc cle trair.clrurrnrccl charrcttc) csf mujorit;rircmctrt finatrcé pardc l'éptrrglc ()tl un héritage

[rrnilial. Il cst r:rrcrncnt octrovi.par tlc,s ustrricrs ou par ItNfl'car lcs ména.gcs ont tles reccttcs annrtcllcs faiblcs ct

rcfuscnt dc s'cnq:rgcr dans dcs cri.tlits dc nrontants srrpôricurs à ccltri dtr crédit solidairc proposé par lii\l'l' ct ri

éclri'lncc fixe. l,u réticcncc dcs rnénaucs est rl'autant pltrs fortc quc tl:tns la duréc tlu créclit cst limitéc par lcs âllctrts

dc crédit à l0 nrois. Àinsi, ccrrx-ci scrnblcnt ôgalcment particulièrcrncnt prudcnts par râpport ii un n()uvcau rvpc dc

cri'tlit.

.\u niveau dcs -\EC,\ Ilarovoar, ri Nladâgilsc^r (CIDR, 2000 ?), il est noté que le financement de l'équipcment

rrsricole cst rcsté à des niveaux né.gli.geables, la raison principale étant que les meml>res continuent à s'endetter pottr
la crunpagnc ct rle pr€nnent pas lc risqrre de s'cntletter cn plus pour l'équipement.

I-a dcmande pour le crédit à moven terme expérimenté cn 1991-1992 au Crédit rural de Gunée (IR\trI, ri paraitre)

s'ar,ère à cette époque cxtrêmement limitée : il existe bien des proiets dans la tête des clients mais le marché est étroit
ct I'approvisionnernent prat-iqucntcnt inexistant en dehors de Conakn'. Se renseigner sur les prix, faire transporter la

m:rchine achetée, nécessite 2 à 3 tller-retours sur Conakt)', c€ qui va c()nsomrner une P4lttj 4" l'"tgqq!4ttpt*lr!".

I
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Lcs crédits à moyen terme sont généralement cxpérimentés dans un environnement économique
stabilisé (prl*, corrunercialisation, approvisionnement) : crédit moyeo=tesrre-EF-IEcAM pour
I'acquisition de moyens d'équipement en zone cotonnière, au sein de I'organisation de la

filière Q)oligez, 2001) ; crédit location-vente de FERT Madagascâr dans une zone dynamique, où
I'agriculture est particulièrement diversifiée, bénéficiant d'une forte présence d'agro-industries et

dc la proximité de la capitale ainsi que de I'importance dântsirabe pour I'accès aux marchés

urbains de consommation fX/ieuke, 1999).

Face à la faiblesse de I'offre des ctédits à moyen terme, les enquêtes montent comment un I
processus d'accumulation peut émerget d'un accès régulier au crédit à coutt terme (Doligez, I
2001)

T
24. L'offte limitée en services d'épargne et d'assurance

Les services d'épargne que proposent les IMF ne sont pas spécifiquement adaptés pour lâ

production agricole : on trouve des services flexibles sous forme de dépôts à vue généralement
pas ou peu rémunérés et des services à moyen terme pour lesquels l'épargne est rémunérée et
reste bloquée quelques mois ou même quelques années. Il existe des formes d'épargne couplée
avec des crédits investissements mais pour I'instant, la réflexion n'est pas focalisée sur
I'agriculture.

Ainsi, peu d'offres ont été crêêes en fonction des besoins et des spécificités de I'agriculture ;

pourtant, dans I'analyse des besoins des agricultures familiales, on a relevé une forte capacité
d'autofi.nancement qoi pourrait être encourâgée par une offre d'épargne adaptée.

Par rapport aux services d'assurance, d'une façon générale, ils sont encore embryonnaires au
niveau des IMF et par conséquence, il existe en particulier très peu d'offre d'assurances adaptée
pour I'agriculrure familiale. Seules quelques tentatives d'assurance face à la mortalité animale liées
à des crédit embouche ou bæufs de uaits ont été proposées

25. Le financement pal filières

251. Fonctionnement des frnancements par lilières

Le principe de fonctionnement des 6.lières intégrées repose sur le monopole de collecte tle la I
production ct de commercialisat.ion par lcs otgan.ismes publics rcsponsables de la ûliere. Le I

I
I
I
I
I
I
I
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filancement des intrants est alors assuré en début dc campagne Par ces mêmcs organ$mes avcc

la garantie d'un remboursement, prélevé sur les revenus de la production. Par ailleurs, la stabilité
qarantic dcs prlx à la procluction assurc aux agricultctrrs un rcvcnu stablc ct régulicr.

Tant que les fi.lières organisées fonctionnent sut les bases de I'organisation actuelle, les crédits

pour les intrants des fi.lières sont en général résolus par le secteur bancaire ou les fournisseurs.

I-es crédits pour la commercialisation sont très importânts mais également souvent bien couverts

par le secteur bancaire (Gentil,2001).

Pourtant, deux problèmes maieurs se posent dans le cadre du financement des filières : d'une

part, le financement des filières ne résout pas les problèmes dc I'exploitation agricole. Du fait
d'un manque de connexion entre les différents systèmes de financement, chaque système finance

une tranche de I'exploitadon avec des risques de surendettement. On retrouve ici I'intérêt des

méthodes d'analyse des budgets qui offrent une vision d'ensemble du foncrionnement de

I'exploitation et permettent de repérer les complémentarités et goulots d'étranglement entre les

différentes activités en teffnes de financement et de main d'truvre. D'autre Paft, avec la
libéralisation des filières, le système de garantie des prêts par intégration des fonctions de prêts et

dc commercialisation va être remis en quesdon, et avec lui, la sécurisation de I'octroi des prêts.

I

I
I
I
I
I
I
I
I
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I'-ncadré : [.es filièrcs (]oton

(.rmeroun (Î.aubec, 2001)
l:ln zone cotonnièrc du Norcl Camcroun, I'action de la SODL,COTON va dc I'encadrcmcnt techniquc de la

production agricolc en passant par la collecte de la récolte, l'égrenage, la triruration des graines, la confection des

,o.rs-p.o.luits pour I'alimentation clu bétail et la mise en ventc de la production sur le marché international- Dès

1981;..r..rt^i1 nombre de fonctions ont été déléguées aux producteurs aFtn d'allèger le dispositif d'encadrement

trop coûteux, et en vue de la responsabilisation âccnre des planteurs - mesure qui s'inscrivait dans le mouvement de

libéralisation qui perdure auiourd'hui.

La SODECOTON assure la maiorité de I'offre en crédits agricoles (95o/o des planteurs environ ont recours au crédit

( intrants coton >) : elle assure I'approvisionnement des planteurs en intrants (semences, herbicides, engrais,

insecticides) délivrés à crédit. I-e crédit ( intrânts rrivriers > est limité à un tiers du crédit intrants coton (S"gé sur le

produit du coton). l-es remboursements se font par prélèvement direct lors de la commercialisation du coton- La

SODECOTON met à disposition du matériel de rransport et de culrure attelé (mais pas les animau-x de traits),

également à crédit (remboursement sur 1-2 ans)

Grâce à un fonds de stabilisation alimenté par un surplus des années fastes, les agriculteurs Peuvent comPter sur une

rémunération stable de leur procluction cotonnière. Ces revenus auraient permis notamment l'achat d'animaux de

trait et d'équipements. La SODECOTON prend de cette manière indirecte, une place imPortânte dans le

financement du monde rural.

Bénin (Doligez,2001)
[-e système de l" FECECAIV{ s'est ainsi calé sur le fonctionnement de la frlière coton (utilisation du système de

caution solidaire et calage des calendriers de remboursement). I-es paysans utilisent le crédit lùère pour les intrants et

le crédit FECECÀIIf pour la main d'æuvre.

Àinsi, avec la restmcturation de la filière, toute d,ifficulté au niveau de la filière peut avoir des répercussions au niveau

du réseau FECECÂM. Renard (1999) rapporte les constats suivants : : I'Etat corrune les partenaires privés ont la plus

grande difflrculté à trouver leurs marques dans la filière libéralisée- I-es opérateurs privés attendent de I'Etat qu'il
instit re la gestion interprofessionnelle et quT distribue les tâches. L'Etat de son côté n'arrive Pas à redéfinir son rôle

er ne sort pas d'une logique de filière administrée. Au delà des affirmations de principe, I'Etat comrne les égreneurs

ou les importateurs d'intrants doutent de la capacité des producteurs à assumer les tâches leur revenant' Enfin, la

6lière coton est stratési I'Etat qui craint que la libéralisation ne conduise à son affaiblissement.

Le financemetû de l'agriculture familiale. Quelle contribution de la microfinance ? Janvier 2002
25



ale au Nord Cametoun (Raubec' 2001)

La progression de la traction animale, qui s'est réalisé iusqu'à présent coniointement à I'extension administrée de la

filière cotonnière, rnoyennant un appui irnportant de l'Etat, est auiourd'hui remise en questiot Pâr un désengagement

de l,Etat des fonctiorm d. développement du secteur rural. Celui-ci se traduit par la privatisation imminente de la

société cotonnière. Si celle-ci assurait, et assure toujours intégralement la maiorité des services permettant I'accès et le

développemenr de la traction animal. çfo,.*irure d'équipements, crédits, intrants, suivi sanitaire.. -) ceux-ci doivent'

avec la libéralisation, passer dans les mains du secteur privé. cela nécessite un processus de reconstitudon

instirutionnelle dans lequel les nouveâux acteurs sont confrontés à une demande dont ils ne connaissent Pâs encore

les caractéristiques.
Face à la nécessité du développement d'instirutions d'épargne et de crédit,le mouvement de libéralisation qui touche

aussi les systèmes financiers a engendré un développement considérable de ces derniers ce qui représente un

potentiel zusceptibte d'assumer I'offre de services finan.i.rs à I'agriculture. Pourtant acruellement, les produits

orooosés Dar ces nouvelles instirutions ne paraissent que très peu adaptés aux besoins des agriculteurs'

t
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:
I

t
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avenit pout Ia liaison ea,te crédit et ptoduction avec Ia fiMralÎsation des 
t

La libéralisation des filièrcs dc pro<luction cst généralcmcnt conseillée par lc t'IvII ct la Banquc

mondiale face aux problèm", U,ragetaires des Ètats et à I'inefficacité des strucrures publiques de

gesdon cles fiIières. Le principal avantage escompté serait I'obtention de meilleurs prix PouI les

Ïgricult"urs grâcc à la concurïence au niveau de la collecte de la production'

pourtant, le démantèlement des Frlières peut âugmenter, du moins à court terme, les risques de

financemenr de I'agriculture, iusqu'alors 
-fortement 

réduits : flucnration forte des prix intérieurs,

incertitude pour les"agriculteurs qïant à la qualité <les intrants, aux débouchés, réduction du suivi

technique, manque de perspectives de long terme, etc'

La question d,une organisadon nouvelle des services d'appui à la production et d'organes de

contrôle est alors cruciale. La privatisation rend en outre nécessaire une formation accrue des

producteufs et une plus grande professionnalisation des OP'

I
I
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On peut noter que I'intégration des fonctions de financement et d'écoulement de la production

n,e*iste p", ,.,riement dans le cas de fi.lières publiques mais peut fonctionner sur la base de

contrats entre une entreprise privées et les agriculteurs. C'est le cas Par exemple à Madagascar des

enueprises de farine ^i.. la production de blé ou des brasseries avec la production d'orge

(rynthère pays Madagascar). La tlUéralisation des fi.lières d'exportation en Âfrique de I'Ouest ne

,rg"in. don. pas néiessairement I'arrêt de l'intégration; cependan! des formes nouvelles de

contractualisation doivent être négociées.
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3. Lns CoNTRAINTES n.r I'oFFRE DE FINANcEMENT DE L'AGRICULTURE

Qucls s()nt les contraintcs qui limitcnt l'<'ffrc dc scrviccs p()ur I'agriculrurc, cn particulier lc crédit
à mot'cn tcrmc?

Qucl est I'impact clu contextc actucl : contraintcs de pércnnisation pour lcs IIUIj ; libéralisati<>n

des économies des pays du Sud ?

Qucllcs sont lcs implications pour lcs scn'iccs à I'agriculrurc ?

31. Les contraintes de I'offte de senrices à I'agdcultrlre

311. Les contraintes et dsques techniques liés à Ia production agricole

a. Nsq ues agm-écologiques

Le risque maieur pour le secteur agricole porte sur les rendements : quelque soit le niveau
d'intrants, le niveau de l^ production finale est incertain du fait des aléas climatiques, des

maladies, des attaques d'insectes. Pour le bétail également, les risques sur la production portent
sur les risques de pénurie d'aliments, de maladies ou de mort du bétail.

Ce risque est d'autant plus grand que l'on travaille dans des zones peu sécurisées: zones de

culture pluviale sans accès à I'irrigation, zones sahéliennes soumises à des sécheresses fréquentes,
zones inondables (zones de delta par exempl.)...

b. I-a saisonnalité

La saisonnalité de la production agricole induit un certain nombre de contraintes sur I'offre de

services financiers: les demandes en crédit se concenûent spr la période qui précède les

plantations alors que les remboursements et les dépôts d'épargne augmentent en période de
récolte. Les conséquences de la saisonnalité portent d'une part sur la gestion des liquidités de
I'institution. D'autre patr, l^ productivité des agents de crédit agricole est soumise à ces

fluctuations saisonniètes ce qui augmente les cotits fixes en personnel. Enfin, les remboursements
se font plutôt par échéance annuelle, plus difficiles à sunreiller que les remboursements
hebdomadaires ou mensuels proposés par les IMF (Klein, et al. 1999).

t La saisonnalité des besoins en ressources peut être :lgnvée par le faible développernent du
systéme hnanoer local.

Flexibilité des services

\fadagascar ftVetzke, 1999) : Du fait de la variabilité climatique existantc dans le \/akinankanlra à i\Iadagascar, il
peut y avoir un à deux mois d'écart dans les travaux d'une zone à I'autre. Cette variation s'ajoutant à la diversité
culrurale inter et intra-zone, présente une contrainte pour un svstème financier proposant des produits financiers
agricoles : les produits financiers destinés aux cultures devraient pouvoir être débloqués à des dates différentes selon
Ia zone et'la culture. Cette flexibilité entraîne un coût élevé en terme de gestion. Si un système financier se cantonne à

une seule date de déblocage pour la grandc s:rison dans I'ensemble de la région, les fonds risquent d'arriver en avance
ou en retard par rapport au calendrier culrural et, le système financier s'en trouvera pénalisé. r\insi, fusqu'en juillet
1998, les CECÂM ne proposaient qu'une seule date de déblocage pendant la grande saison et I'une des principales
critiques des bénéficiaires était le retard de déblocage des crédits destinés à la production agricole.
Bénin: pour des facilités de gestion, la FECECÂM a tendance à applicluer des norrnes uniformes pour I'octroi, les
dates de déblocage, les fréquences de remboursement, les garanties, erc. 2001). r\u niveau des caisses

I
I
I
I
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t. Inceftiîude de mlendrier

Le calendrier idéal de la production agricole dépend des c r cténstiques Propres des exploitations

agricoles (contraintes d; main d'erivre, de disponibilité de matériel, etc-) et des conditions

Àétéorologiques et peut difficilement être connu en avance. Pourtanq les rendements peuvent

fortement varier urr.. des déviations p#t"pport au calendrier optimal'

Un retard pouvant remettre en câuse la production de I'année, les IMF doivent s'organiser afin de

débloque, L, fonds à temps pour la campagne agricole.

312. tln enuitonnement économique et politique iaçwain

a. Risques économiques

Les agriculteurs font face àun manque de sécurité lur le plan cotntnercial (approvisionnement et

vente!: augmentation des prix d'achat, intrants fournis en tetard, produits de traitement de

*^rr.r^ir. qiralité, incertitude sur les prix de vente, retards de paiement. L'environnement socio-

économique est instable et risqué faute de politiquT agdcoles maîtrisées et d'organisations de

producteurs fiables (Devèze, 2000) mais aussi du fait d'une . dépendance vis-à-vis

â'envfuonnement international non maîtdsable'

Au delà des risques propres au secteur agricole, lcs poliMde dévelgpp-ement des pays du Sud

ont en ourre ,Àrr"nt favorisé le secteor domestique industriel au détriment du secteur agricole'

De nombreux pays onr faussÉ les incitations par les prix pour le secteur agricole: Prix agricoles

bas et contrôlés, trrdg.ts disproportionnés pour le dévelopPement des infrastructures urbaines,

droits de propriétés sous àénàoppér, taxes excessives sur les exportations agricoles. En

conséqu.r.., la production agricole a, êtê affaiblie et le pouvoit d'achat des populations rurales a

décliné. Ces .o*ùtions o.rt d.t même coup limité les incitations à offrir des services financiers

adaptés aux besoins du secteur agricole (Yaion, et at. 1997).

b. Faibh déueloppenenl des infrastructufvs ef, <nnes rurales

Mises à part les producdons des zones péri-urbaines (maraîchage et petit élevage), la production

agricole..i.rrt d", ,ones rurales qui se c ï ctênsent généralement par le faible développement des

infrastnrctures : réseau routier peu développé ou de mauvaise qualité, parfois inaccessible sur une

"l 
1

I
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consistc ii ccsscr lcs rxtrois par les

caisses iusqu? ass,rinissement <le la sinration est iugc pnrticulièrc1*"q. P,*it"t::i1l,t: tl-Ï:T:.:ï:i:::t:,T,.fi*i
critique (ltcnard, lggg); on obscrve alors des conto,rrn"-"rrr, dcs'règlcs: certaines cnisses nc ccssent plus leurs

activités i.rrrq,r.lc plafond d'impavés est clépassé'

pour Ren..rrd (1999), dans certains zones d'cnquêtes,lc.s retards dans lcs délais d'octroi sont souliglri's de façon rluasi-

systématique. La nécessité de coordonner les formalités de remplissâge des dossiers a été souliglée auprès de la

FECECA]\I.

I-es clients critiqtrent alors la rigidité des scnrices :

I-esaint (2001) rele\ve que les clienrs des l>anques de céréales au cnmbodge critiquenLso:rvent la durée des péts du

fait de son manqtre d,adap tation/ d'adaptabùté aruc contraintes climatiques : une réflexion collcctivc est nécessaire

sur l,accord de délais, des fonrls d'assurance, des rééchelonnernents. <ces agriculteurs-se sont plaints de devoir

rembourser à une date où tout Ie monde vend ses porcs et où le prix auprès des usuriers n'est pas le plus avantageuti'

La mise en place de 3 cycles de prêts pour cette 
-acrivité 1àtttre 2 précédemment) cherche :i répondre plus

adéquatement à cette demande - -â-. si I'absence de réelle étude de marché ne Petmet pas de savoir exactement

qrr"rrd se situent les périodes les plus intéressantes Pour vendre les produits d'élevage >'
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pnrde de I'année (saison dcs pluies), transports en commun Pcu fréquents ct cofiteux, faible

rlér,eloppemenr des marchés, etc. I.cs infrastructures sociales Peuvent ôtre clles aussi sous

dér'cloppécs : pas d'hfipital, faiblc nombrc dc ccntres de soins, écolcs éloignécs, infrastntctures dc

c()mmunicarion déficicntcs (postcs, téléphones, ctc.), accès à I'information sur les prtx...

(-es conclitions acccnruent l'éloignement physique des zones urbaines ce qui renchérit les cofits de

transaction dans la commercialisation de la production agricole et peut rendrc difficilc ou coûteux

I'approvisionnement corunc I'achat d'inuants ou d'équipemcnt agricolc. Par ailleurs, elles

cgnduisent à une faible incitation pour les cadres à venir travailler en zone rutale ce qui pénalise

les institutions avant bcsoins d'emplois qualifiés.

t'. P/ans d'{uslemenl strztlurc/

Dans les pavs en dér,eloppemenr, les politiques de libétalisation mise en Guvre dans le cadre des

plans d'aiustement structurels ont porté sur les privatisadons, les réformes fiscales et

corrunerciales. D'une façcrr-genérale, les résultats ont été plutôt décevants en Àfrique (-osch,
Nlarzin, Voiruriez,2000).lin particulier dans le domaine agricole, la croissance a étê instable et les

marchés sont marqués par une plus forte incertitude (démantèlement des filières intégrées,

flucruadons des cours mondiaux, etc.). Cette incertitude, combinée à un faible développement

des services privés d'appui (vulgarisadon, services vétérinaires, cotrlrnerçants, etc.) Peuvent
augmenter les rétjcences des IN{F à s'engager dans le financement agricole.

Le rôle des politiques publiques reste donc capial'dans la sécurisation des activités agricoles et

par conséquence, dans la sécurisation des activités des IMF engagées auprès des agriculteurs (voir
synthèse sur les politiques publiques, atelier 6).

32. Les contraintes d'une offre de services à moyen terme

L'offre de crédit agricole à moyen terme (et encore davantage porrr I'offre à long terme) est

limitée en volume et restreinte à un petit nombre d'IMF (essentiellement mutualistes). I-Æ.

financement de l'agriculrure requiert pourtant des senrices à moyen terrne, ce qui consdnre un
défi supplémentaire. Ceme offre fait en effet face à divers tFpes de contraintes du fait de la durée

du contrat flWampfler, 2000).

321. La maîtrise technique des crédits à moyen teme

Le crédit à moyen terrne est en général risqué : avec ses montants élevés et des remboursements

s'échelonnant sur plusieurs années, il est un facteur de risque important Pour l'équilibre financier
d'une IMF ; le risque est renforcé dans le secteur agdcole.

Les garanties sonr cncore plus difficiles à prendre sur le crédit à moycn teffne: les garanties

sociales habirucllement utilisées par les IMF (caution solidaire) fonctionnent mal sur les crédits de

gros montants ; les garanties matérielles et sûretés réelles correspondant à des crédits à moyen

terïne (terres, parcelles loties, maisons) sont difFrciles à réaliser en câs de déflaillance de

remboursement.

L'octroi de crédit à moyen teffne nécessite une réelle capacité d'analyse des dossiers de crédit
investissement : il faut alors < changer de métier > (Doligez,2007).

Les exploitants a)'ant le plus recours au crédit pour financer leur prcmier équipement sont les

moins capitalisés, ce qui induit des risques plus importants au niveau du réseau. poligez,2001)

Le financemenl de I alricutitue fantiliale. Quelle contribution de Ia microfinance ? Janvier 2002
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Pour (ientil (2000), lcs prêts à moycn termc (2 
^ 

5 ans), quand l'obiet de crédit est rentâble, ne

p()scnt pas tJc problèmes insurmontables à la microfinance comme le montre I'expéricnce

accumuléc drns i'i-.1rrip"-cnt cn culturc attclée (notammônt Mali Sud ct l)énin). Cette approchc

pcut ôtre élargic à unc gafilme assez étenduc d'invcstisscmcnts : motoPomPcs (vallée de la'Ihrka
au Niçr), matériel agricole divers Qocation-vente munraliste de ITERT, Madagascar), les moteurs.

er gr;ds filers clans le domaine de la pêche, les petits aménagements hydro-agricoles, ateliers

d'élevase, équipcments de Uansformation (décortiqueuses. . .).

Le problème ccntral, comme dans tout crédit, reste l'ér'aluation de la qualité de I'empnrnteur, de

h rlntabilité cte I'investissement et du risque. Si I'investissement est rentable, Ie risque Peut être

mieux maîtrisé que pour le crédit court terme car le matériel peut servir de garantie (saisie

possible ou plutôt sysrème de location-vente) et il est possible d'accorder plus facilement des

moratoires partiels en cas de mauvaise année. Les échecs obsenrés dans certains crédits à moyen

terme viennent souvent d'une rentabilité insuffrsante de I'invesdssement, d'une technologie mal

maîtrisée par I'emprunteur, d'un service d'entretien et pièces détachées non fonctionnel ou de

scrvices vétérinaires inefficaces, inexistants, pas assez disponibles, du non ajustement du crédit au

calendrier de production ou arD( carâcté-ristiqres sociologiques du milieu.

322. Le recours à des ressoutces frnancièrcs adaptées

Le crédit à moyen terme requiert des ressources longues et stables dont les IMF manquent

chroniquement : l'épargne collectée est principalement de court terme et volatile;l^ loi PARMEC
en Âfrique de I'Ouest limite fortement les possibilités de la transformer en crédit à moyen terme;

les fonds propres des IMF sont encore limités pour I'instant; les ressources extérieures sont

souvent aussi des ressources de court terme.

323. La diÛfrculté des choix stratég'iques

La demande d'investissement à court terme dans les secteurs sûrs (commerce, transport...) est

sou\rent si forte qu'elle détourne les IMF du crédit moyen terne dans les secteurs incertains.

Pour une IMF', invesd.r dans le crédit à moyen terrne suppose d'avoir une vision claire de

l'évolution de I'instirution ce qui n'est pas encore le cas pour beaucoup d'IN{F qui gèrent leur

avenit à un terrne de 2 ou 3 ans.

33. Implications pout les services financiers à I'agriculture

331. Connaissance nécessaite des besoins du secteur

Du côté de la demande, l'hétérogénéité des besoins et la complexité de l'unité économique

décourage les IIV{F de s'engager dans un secteur nouveau Pour elles. Du côté de I'offre, les

expériences malheureuses des banques agricoles de développement et de certains proiets de

Frnancemcnt de I'agriculture constituent autant d'excmples démobilisateurs. Ces exemples ont en

particulier êtê dus à la méconnaissance du secteur .
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.\fin d'évaluer la qualité dcs rlemancles, cn particulier lcur solvabilité, ct d'offrir un senrice

pnrf:ritement ".laptè, 
les IMF doivent av<.rir les connaissances techniclucs dans les domaines

a.qricolcs où cllcs vculctrt intcrvcnir.

Âinsi, dans lc cas dc l'échcc du proict r\POR (ONG r\ction pour la Promotion des Activités

Rurales) au Niqer, la mauvaise maîtrise cle la liaison entre le fait technique (riziculture) et le crédit

est iclentifié par Wampfler (1998) comme le point d'achoppement maieur des actions de crédit de

câmpâgnc.

332. Coût des setyices frnancierc à I'agriculture et débat sur les taux d'intétêt

Demande éparpillée, faibles montants, éloignement des centres urbains, infrastmctures de

ûansport et àe .omm.rnication faiblement développées : ccs contraintes augmentent les coûts de

t nns^.tjon pour les IN{F. Elles ne sont pas propres au financement du secteur agricole et

concernent d'une façon générale I'offre de services financiers en zones rurales. Cependant, ces

contraintes sonr agya,réei par la faible rentabilité du secteur agricole qui ne-pellngt-Pas de fi-rer

des taux d'intérêts compatibles avec les investissements envisagés.

En général, dans le mode de fonctionnement des IIUF, les clients habiruels ne se plaignent Pas

des iarr* d'intérêt. Pourtant, lorsqu'il s'agit du financement de I'agriculrure, les réticences face à

des taux élevés se font plus marquées :

I
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Encadré : Taux d'intérêt sut les activités agricoles

\ ladagascar (\\'ie tzke, 1 999)
Le cràdit éqtupemenr, mis en place en 1993, est clestiné à Frnancer l'équipement agricole moyen (charrette, charnre,

herse, brouette, sarcleuse, etc.). Nlalgré I'existence d'une demande, il rencontre peu de succès, du fait entre autres,

d'un taux d'intérêt élevé, de durée de crédit relativement courtes, de la faible rentabilité des équipements et de

I'important âpport personnel demandé- D'après le projet, la difficulté d'approvisionnement serait aussi une

.*pùcation I U f^iUtà demande. Courant lggg,le proiet et les Unions devaient tester un produit de type Location-

,r.rrt. pour I'acquisition de matériel en tenant compte des points de blocage des expériences passées : le taux sera de

24o/o arnuel et le bénéficiaire devra verser uniquement 107o de la valeur d'acquisition en fonds de garantie.

Bénin
Au cours de ses enquêtes auprès des clients de la trECECANt, Renard (1999) relève que beaucoup de remarques ont

porté sur le niveau des taux d'intérêt qui est jugé trop élevé, même si les agriculteurs font le constat qu'il n'existe Pas

de possibilités pour eux d'empmnter à uû taux plus faible.

Note de I'Inter-Réseaux (à paraître)
L'analyse historique du dévetoppement de I'agriculture dans les pays industrialisés montre que le crédit agricole a été

un lerrier important dans les plocessus de modernisation. Le niveau de taux d'intérêt (sotrveit inférieur aux teux

bancaires habiruels) a été dans bien des cas un facteur clé des transformations de ces agriculhxres. Ces choix relèvent

d'une volonté politique d'impulser durablement la moderrùsation de I'agriculture en prenant en compte les risques

spécifiques liés à I'activité agricole et la nécessité d'investissement à rentabilité différée et souvent aléatoire (risques de

marchéi, climatiques,...). La politique de bonification des taux d'intérêts pour le crédit agricole est maintenant plus

rare dans les p:rys in<lustrialisés car leur agriculrure est plus compétitive, que I'activité agricole est moins risquée du

fait de mécanismes efficaces d'organisation des marchés ou, plus simplement que les Etats n'acceptent plus d'allouer

des sommes irnportirntes pour la modernisation des exploitatiorrs agricoles.

Dans les pays en cléveloppemenr, I'orthodoxie libérale et le constat du manque de moyens des Etats iustifient pour
beaucoup le refet cle toute idée de bonification des rau-x d'intérêts pour I'agriculture. Comment dès lors prrrler

sérieusement d'efforts nécessaire pour moderniser ces ngricultures, les rendre plus intensives et leur permettre

d'assurer, au rnoins en plrtie, la sécurité alimcntaire ? Est-il interclit d'imag'iner d'autres mécanismes de ftnancement

cle I'effort nécessaire d'investissement et de crédit aux aqriculfure des pavs en développement ?

Le financement cte l'aericulntre familiate. Quette contribution de la microfinance ? Janvier 2002
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333. RôIe des politiques agricoles

Lcs limitcs gbscrvécs dans l'pffrc clc scn,iccs à I'agriculturb sont largcmcnt liécs à dcs factcurs dc

politiquc des pri* ct dcs marchés agricolcs, à la faiblessc des infrastrucrurcs ruralcs, aux

pr.rblÉ-.s d'insécurité. Pourtant, il cst cJe I'intérêt commun de la microFtnance et des pouvoirs

p.,blics cl'avoir une appiculrure rentable avec un minimum de risque (marché ouvert et

relativement stable, bonn" productivité donc qualité de la recherche et de I'informadon, intrants

d.isponibles, conseil de 13esrion, réseaux de commercialisation y compris transport/stockagc"')

Certaines contraintes peuvent apparaître < insurmontables ) pour les IMF d'autant plus qu'elles

dépassent leur cadre à'action. La définition et I'application de politiques agricoles Prenant en

.o-p,. ces limites, au niveau national, mais aussi intemational, peut jouer cn favcur d'une

sécuàsation de I'offre de services er d'une incitation de la demande (voir svnthèse sur les

politiques agricoles).
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4. LES REpONSEs POUR LE FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE

41. Multifonctionnalité des paysans et fongibitité du crédit

411. L'offte de uédit à I'unité familiale

L'injection de crédit au sein de I'unité familiale peut alléger les contraintes de tiquidité du budget

de I'exploitation et faciliter le financement des activités agricoles sans que le crédit n'ait été

directement investi au départ dans I'activité agricole.

On peut reprendre ici I'exemple des enquêtes menées au Bénin (I-eege, 1997): I-es enquêtes

auprès des clients des banques corrununautaires monftent que la source de financement des

activités agricoles provient en maiorité les bénéfices du petit conunerce. Bien que le prêt de la
banque cofirmunautaire ne semble pas être investi directement dans I'agricrrlnrre, les revenus

dégagés par les autres activités sont réinvestis dans I'agriculture.

Financement du moyen terme par le crédit à court teflne

La succession, sur plusieurs années, de prêts à court terme peut faciliter une diversification et une

accumulation chez certains emprunteurs lorsque les logiques de redistribution sociales ne sont
pas prédominantes. L'investissement à moyen terme, pour I'achat d'animaux Par exemple, Peut
alors être autofinancé, puisque le crédit permet de payer les dépenses de camPagne. Dans le cas

de plantadons, des investissements échelonnés peuvent être couverts Par un crédit à court terme

remboursé sur les plantations déjà existantes ou par d'autres ressources (Gentil, 2000)

412. Les modalités d'épargne

De même, les senrices d'épargne, sans nécessairement être ciblés sur des activités agricoles

peuvent permettre de gérer les stocks et les flux financiers de I'exploitation et faciliter
indirectement le financement des activités agricoles.

a. Euiter la décapitalisation : lesJbndt de secnurs

Les années de mauvaise récolte, les agriculteurs
matériel pour subvenir à leurs besoins de base.

êue constitués les bonnes années.

de vendre leur bétail ou leur
fonds de secours pourraient

peuvent être obligés

Pour éviter cela, des

En France, Groupama par exemple réfléchit
mutualiser les risques, les fonds de secours mis
suffisants.

à des fonds cotrununs de placement afin de

en place sur des bases individuelles n'étant pas

û""-""t t"r r"*i."t I t'"griculrurc s'insèrcnt-ils dans l'économic dc I'cxpl<titatiotr ,familialc ?

Quclles sont lcs spécificités dc Ftnanccmcnt dc I'agriculturc ?

Qucls sont les expéricnccs en matièrc clc scn iccs financicrs dirccts à I'agrictrlturc qui ont chcrché

à répondre aux contraintes idcntiFrées ?

Quelles sont les modalités clc ces scrvices ct dans quclles conclitions sont-ils accessiblcs ?

Peuvent-ils êre dévcloppés ? Commcnt les améliorer ?

Quelles sont les conséquences pour lcs IMF en tcffnes d'<lrganisation ?

Le financement de l'aqriculture farniliale. Quelle contrrbution de la microfitntrce ? Janvier 2002
JJ



Les expérimentation FECECAM (Gentil, Doligez, 1999)

tæ plan d'épargne-investissemenr grtjl) s'inspire de I'habirude des versements réguliers dans les systèmes informels

de r1,pe ,o.,ii.r.r. l-e monrant prér'u des échéances de remboursement (mensuelles ou trimestrielles) pour le prêt à

.,.r.ir, est rrès voisin du monranr des dépôts d'épargne, réguliers pendant plusieurs mois' Pour,$cquisition

d'équipement à moyen terme, la garantie basée sur la propension à épargner est complétée par un contrat de type

location-vente.
l-e produit, lancé à la fin 1998 dans deux caisses urbaines de chaque rég'ion (soit 14 caisses) a donné des premiers

résultats décevants (22 PEI pour un monrant collecté de 2,6 Nlfcfa en mars 1999). L'hypothèse d'une phase

exrrérimentale trop vâste ce qui réduit le suivi est avancee.

'r
I

h. Appuyer les mpucitâs d'autofinanl'efienl des agrimltears

1,,étuclc clcs straté.gics dcs rnénagcs cn I'absencc dc rccours à dcs crédits dcs IIrII; <>nt rclcvé les

stratégies suivatrtcs Pour financement de I'activité agricole:

- échelonncment dcs corjts de I'invesdssement,

- mrnimisadon des couts de I'investissement,

- réinvestissement dc rc\renus d'activités agricoles,

- re'enus non asricoles directement investis dans I'agpiculnrre o-u bien couvrant des

dépenscs q,rotidÏ"nnes et libérant les revenus agricoles pour I'investissement agricole,

- consdrution d'unc épargne de long terme dédiée à I'investissement futur,

- recours au crédit informel,
- dotations flamiliales : héritage, dol

Les sen ices d'épargne des IMF pourraient appuyer les stratégies de réinvesdssement en offrant

cles comp,., ,o.rpËr à courr terme où les agriculteurs peuvent déposer les bénéfices de-leurs

activités en attenà^rrt le moment où les investissements agricoles sont nécessaires. Par ailleurs,

clcs dépôts bloqués, régulièremenr approvisionnés et clairement identifiés Pour mener un

investissemenr flr,rr, évenruellement accompagné d'un crédit complémentaire, pourraient

répondre aux besoins de constirution d'une épargne à long terrne. Ces formules se rapptochent

du fonctionnement des Plan Epargne Logement.

42. Les services spécifiques à I'agriculture

421. Les modalités pour des crédÎts à coutt tefine

a. Its mdits de campagne

Le crédir de campagne classique finance la principale production de

en début de campagne et le remboursement se fait au moment de la

généralement une durée de 6 à 10 mois.

Les cléblocages peuvenr parfois avoir lieu à plusieurs momentd dans I'année (grande saison de

culrure, {emi-saison, contre-saison). Pour le remboursement, ahn d'éviter de vendte la

production au moment où les prix sont les plus bas, les échéances peuvent être étalées sur

quelques semaines après la récolte.

I.e Créclit Itural de Guinée (IRANI, à paraître) propose un crédit agricole dérivé du service initial à

remboursement mensuel. Le crédit agricole solidaire (CAS) comporte un différé de 6 mois avec

un rcmbourscment cn rrois échéances (25 à 50 o/, ttu moment dc la récolte, les autres à des

la zone. Le déblocage se fait
récolte principale. Il a donc

I
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périodcs, cn ge'néral février et mars, où lcs prix cles produits ont nettement remonti'). (.omme

pour s()n setvtce classique, la garantic est touiours le groupe de solidarité.

Lc contrat villascr,is du CltG csr unc f<rrmulc cxpérimcntéc à partir dc 1993 Pour lcs agricultcurs

dc yillag", 
"rJnvés 

qui souhaitenr ()btcnir du crédit agricole. Lcs procédures d'octroi ct dc

rem6ourscmenr sont simplifiées: le crédit est octroyé dans le cadre des groupes solidaires de 5 à

10 persgnnes, mais p,rrrr1. CRG ne sont signés qu'un seul compte sociétaire et un seul compte

d'éiargne dc g^r"rti" au nom du groupement ou du village. L'octroi est effecnré cn une scule

foii. L"s rcmboursements sont effeitués collectivement aux échéances fi-rées par les responsables

désignés (deux mandataires par contrat).

Si ces mo6alités sonr généralement bien adaptées pour le financement agricole, elles Peuvent être

contraignantes, en I'absence de divcrsification des produits financiers de court tefine, pour le

financement d'autres activités (commerce, ardsanat, etc.)

En termes de plus grande flexibilité, CARE, a testé avec plusieurs organisations en Âmérique du

Sud des ligner a.lrédit < pré-approuvées > (message de C. Miller, DevFinance, 22/08/01) :

cor11ne les insectes ou les maladià" p".r.r.nt attaquer des culnrres très rapidement et les détmire, 
-"

des prêts pré-approuvés peuvent êtrc accordés (qénéralement en nature), si les agriculteurs en ont

besoin, et au moment 1nè-. où cela est nécessaire. Les intérêts sont payés sur le montant de prêt

en cours. L'alternative consistant à ce que les clients achètent les insecticides en avance et les

stockent chez eux comporte des risques pour la santé et I'environnement et est inefficient

frnancièrement pour le client.

b. l-es mdits embouche

Le créd.ir est octroyé pour I'achat d'un ieune animal (porc, ovin, bovin) et éventuellement Pour
I'achat des produits d'alimentation et produits vétérinaires. Le remboursement du prêt se faitau
moment d. la revente de I'animal qoi a été engraissé. Les risques maieurs Portent sur la mortalité

et la mobilité (vol, transhumance) du bétail, ce qui nécessite un suivi régulier de I'empnrnteur et la

mise en place de ce type de prêts dans un environnement économique sécurisé par rapport à

l'élevage r s.rrrices vétérinaires fiables, disponibilités des ressources fourragètes, faible mobilité

des populadons, etc.

c. Its gvniers uillageois

L'objectif de ces greniers est d'aider les membres cultivateurs à maîtriser le prix de vente de leurs

produits depuis la récolte iusqu'à la commercialisation. Généralement, le stock sert de gatantie-et

^rt*. un bon remboursement du prêt. Mais la formule ne peut fonctionner qu'avec des denrées

non périssables et porrr lesquelles les pri" à la récolte sont assurés d'être plus faibles qu'au

moment de Ia soudure. C'est en particulier le cas pour les zones nrrales enclavées (voir encadré).
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Encadré : Exemple de fonctionnement de greniers commun

Cameroun (R.aubec, 2000)

Ces greniers visent en premier lieu à renforcer la sécurité alimentaire; ils sont ensuite conçus conune une aide à la

gestion cle trésorerie. Ils prévoient I'achat de céréales au producteur à bas prix au rnoment des récoltes en lui donnant

la possibil,ité de racheter sa propre producion en période de soudure à un prix bien inférieur au cours du marché, ce

qrri p..*.t d'échapper aux fluctuations des prix. Les personnes ne souhaitant Pas récupérer leurs sacs reçoivent la

différence enrre le prix du marché et le prlx au<1uel le groupement leur avait acheté les céréales.

Greniers cornmun Mad ar (Wietzke, I
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\/irkinirnk:rratr:1, il conccrrrc lc stock:r.qc dc pacltly ct dc mais, denrécs non périssaltlcs et tltxtl ln lltrctrt:rtion dcs Prix

rcltl lctrr slockir.gc rerrt:rlrlc. l.cs p:rvsans stockcrrt lcurs produits s<tit dans un l<>citl, qtri pctrt ôtrc tttrc piècc dc l:r

m:ris1;n tl'up rncrrrlrrc clui pirrticil)c rrrr stockagc, soit dans un local construit spi'cil-ttlttctncrtt. I;r dtrri'c rnitrinralc tlu

sl()ck.1llc cst fixôc à cinq rnois pur I'Union ct était auparavirnt dc <luatrc mois (nos crttlttôtcs). l)ottr utlc dtrrd'c

ilféricirrc, lcs corits rlc .r3cstior) scr:lrcnt trop impr>rtants par rapport au prélèvcrncnt cl-tccrtté prrr I'Uni<xr (Pirrts

s<>ciirles. tatrx) ct lrr hirtrssc clcs prix risqtrerait dc n'ôtrc pas asscz conséquentc potlr qtrc lc stock:t.gc dégagc dcs

6i.rréfrccs suffis:rnrs p()ur rcnrlbiliscr lc procltrit (;C\'. Jusqu'à la carnpagne 1998, I'Union k>rrrnisslit lc matéricl potrr

sécur"iser le stockrqe (vol, cli'tériorrrtions) : serrures, piton, mort-aux-rilts, ... (nos enqtri'rcs)- l)'lprès le nouvcitu

manuel dc procetlures (1998), lc conditionncment est dorénavant à la charge des ,. tncmbrcs-stockeurs>r. l,cs

mcmlrrcs-stocketrrs pcrcoivcnr urr prôt cle 2/3 à 3/4 de la valeur marchande des produits stockés. Cornpte -tenu dc la

h:russe des prix (tle I'orclre dc 100 t',,), ce pr<xluit s'avère très rentable pour les membres lÉnéficiirircs : d'après nos

encluêtes, pqur 1 ronnc dc paclcll' à l;r récoltc (cn mai, prix de vente du paddy de 700 l;rn.g/kg), le nrctnlrre touche un

prêi cle 60b 000 lrrng cr rcvencl sa ronne de paddv stockée, 6 mois après, à 1 500 Fmg/kg, cc qui ltri procure un sain

àe 1 380 000 Fmg (bénéhccs clc la r-crrtc du stock dont on a soustrtit la Part sociale varizrblc ct lcs irtti'rôts) au lieu cles

700 000 fjme qu'il irurair g:rgrré en venclant sa récolte, soit quasiment une augmentation de son uain clc 100 o/o'

l.e crédit GCV ne présente prariqucnlcrlt aucun risque pour le système financier (en dehors cltt vol, dc I'incendic ct

<le la déténoration clcs proclturs stockés), la earantie étant phy'siquement bloquée dans les u qreniers )) et rcprésentant

uri rnontant strpérireur ?lu morltilnt cltr prôt octroy'é. Cependant, son extension dans une zotre clonnée potrrrait

s'accompagner d'une birisse dcs prix au moment du déstockage'

-\insi en 1999, pour la prernièrc fois, la plus-value n'a été que dc 20o/o car la baisse du prix molldial du riz ct la
libéralisation des irnportarions onr concluit à un fort tassement des cours de soudure (firaslin, 2000)-

Une critique fonnulée par les pavsans membres lors des enquêtes concerne le remboltrsenlent clu prêt GC\" Le

bénéficiaire est censé rern|ourser son prêt et les intérêts avant le déstockage des produits, afin que le s1'stème

conserve la garanrie rnatérielle. I.'IN'I'ERCECÀXI considère que la possibilité d'anticiper le remboursement et de

I'effectuer ( par trânches > afin d'éviter les risques. Ce fonctionnement devrait certes faciliter le remboursement, mâis

il présente deu-x désavantages pour les membres : ceux-ci paient les intérêts de la durée initialement fi-xée, même s'ils

anticipent le remboursemenr, et, de plus, ils bénéficient de prlx d'achat plus faibles pour leur paddv stocké du fait de

la date plus précoce de leur remboursement.

Des difficultés apparaisscnt parfois sur les crédits stockage montrant que les pavsans qui ont
accès à ces crédits deviennent eux-mêmes des collecteurs localement, que les commerçants locaux

bloquent le bon foncdonnement des greniers, que les paysans les plus Pauvres, faute d'une

capacité suffisante cle srocks sont exclus du système. Les conséquences sociales et sur les flux
cofiunerciaux sont alors importantes à suivre Pour ces Systèmes.

422. Les modalités pour des crédits à moyen terme

a. l-,es mdits à molen lerme < c/asiques t>

La FECECAM consdrue une exception coûune réseau décentralisé capable d'orienter une grande

partie de son portefetrille erl.çrédit à moyrsr- terme (Gentil, Doligez, 1999). Les < Prêts à court
rerïne allongé D (PCTÂ) et les prêts à moyen terme (PMT) représentent au total 74o/o des prêts et

19o/o des montants en cours au 31 mars 1999. Les PCTA ont pour objectif de financer le fonds de

roulement d'activités commerciales qui nécessitent un stockage. Ils peuvent se rembourser Par
échéances trimestriellcs, semestljelles ou annuelles et leur taux est identique ou parfois
légèrement inférieur, au crédit à court terme (15 à 1,8o/o). Les PMT Peuvent financer l'équipement
agricole (traction animale) sur trois ans ou I'amélioration de I'habitat sur deux ans. Ils ont été

inuoduits dans trois régions (données de 1999) sur la base de lignes de crédit externes. Dans le

Borgou, outre les conditions du prêt à court terme (êue sociétaire, avoir épargné 3 à 6 mois,

caution d'autres sociétaircs), I'emprunteur doit disposer de la caudon d'un grouPcment villageois

qui ne doit pas comprendrc de membres en impayés et dont l'épargne doit couvrir une partie du
risque. Les montants sont réduits (moins de 500.000 Fcfa), le taux d'intérêt est de 160/o par ân et

lcs remboursemcnts sc font par échéancc annuelle. Dans le Mono, ccrtains prêts sont d'un
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montant important, jusqu'à l0 millions de licfa, ct les taux d'intérêts sont abaissés dans une

f<rurchette de 10 à t 2o/o par an. (voir encadré)

I

I
I
I
I

t
I
I
I

t La loi PARMEC, porrant réglementation des institutions mutualistes
n'autorise aucune transformation de ressources à vue en emploi à terme,
un stock stable.

ou coopératives d'épargne et de crédit,
même si une part d'entre elles constitue

yseetrecommendationdrrSrrivi-eva|uation(Gentil,
Doligez, 1999)

l,e suivi-évaluation a pcrmis de présentcr dcs élémcnts dc réflcxion sur le crédit à rnoven tcrme (:Ifl).
.\nalvse :

1.Le crédit < Habitlr )) esr largement détourné de son obiet. r\ près de 60oh ( ?), il est utilisé ii d'autres fins (par

exemple achat de moto-pomp€s, prêts de câmpagne, fonds de roulement Pour le colnmercc. - ') ou seulcment

partiellement pour le crédit habitat.
2. I-es bénéficiaires du CIIT n'ont pas touiours
souvent une ( épargne minute >, déposéc juste

d'usuriers.
3. Les procédures nc sont pas touiours respcctées, notamrncnt la caution des groupements villageois avec blocage de

l'épargne.
+. Celtains prêts sont surdimensionnés, car obtenus grâce à des relations particulières avec certains membres des

conseils. 
-- 

-
5. Certains prêts sont d'un montant trop important et vont à des clients peu expérimcntés ou à des obiets à risque

élevés. De plus,la culrure attelée est encore mal maîtrisée dans certaines zones (i\fono).

6. Les dossiers techniques sont en général insuffisamment érudiés.

7 . Le suivi du crédit après I'octroi est Presque inexistant.

8. Un remboursement correct ne veut pas forcément dire crédit réussi. Certains emprunteurs remboursent mais en

décapitalisant.

Principales recommandations
a. Cholx des empmnteurs
- Des .*ptut t..rrs déjà connus, ayant remboursé régulièrement les crédits à court terme précédents (progressivité)

- Des empnrnteurs ayant une épargne préalable régulière

- Essayer de favoriser les activités de transformation des femmes.

b. Objets de crédit : ceux-ci doivent être ouverts, non ciblés au préalable mais leur rentabilité et leurs risques doivent

être étudiés au cas par cas.

c. N{ontants
- IÆ CIUT ne doit pas être confondu avec un crédit à gros montânt-
- I-e CNIT ne conrtient pas pour des fonds de roulement cornmerciaux.
d. Durée : 2 à 3 ans (sauf exception fustifiée) car I'expérience montre (Borgou) qu'il commence à y avoir des

difficultés de remboursement à partir de la 3" année.

e. Tau-x d'intérêt : Il vaut mieux un tau-x d'intérêt relativement élevé (minimum 13,50/ù et pas trop de différence avec

le tau-x d'intérêt à court teûne pour éviter les effets pervers de détoumement d'obiet.
f. l\fodalités de remboursement: elles doivent être liées au cycle économique de I'activité : dates oPPoftunes d'octroi
et de récupération, possibilité de différé, remboursement pas nécessairement annuel (des remboursements mensuels

peuvent convenir pour des prêts à I'artisanat ou à certains services)

g. Type de garantie : à érudier au cas par câs, en s'assurant de la réalité des garanties matérielles proposées ; voir aussi

caution solidaire, blocage d'épaqgne, location-vente, cotisation de 2o/o au fonds de garantie-

h. Procédure d'octroi : dossier simplifié et entretien préalable avec le gérant
i. Suivi régulier: celui-ci doit êue plutôt présenté comrne un appui, une discussion servant à d'autres Pour connaître

les conditions de réussite ou de difficultés plutôt qu'un contrôle.
j. Formation des élus et des cadres : une demande forte des techniciens et des élus s'est manifestée Pour recevoir une

formation spécifique pour l'érude des dossiers (rentabilité, capacité d'endettemcnt, risques, marché suffisant, maîtrise

du métier ou de la technologie).

La politiquc de CI\IT ne peut cependant se Frnancer, surtout avec la loi PÀltl\fEC], qu'avec des ressources stables.

D'où la nécessité de développer les capirau-x propres, de développer des produits cl'épargne longue, de bien négocier

des lienes de crédit ou d'avoir accès au marché financier.

de relations régulières avec leurs caisses. L'épargne préalal>le est

avant l'octroi et parfois grâce à des prêts firmiliau-x ou auprès
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Le crédit à moven renne de I'ADRK fl]ridier, 1999) était I'unique forme de crédit octroÉ de 1969

à 19S9. Rembonrsé à échéancc annuelle, il donne lieu à une épargne obligatoire égale à 25o/o des

encours; il cst garanti par I'obiet financé cn premier lieu, puis par d'autres obicts du patrimoine
du dcmandcur. Les crédits d'équipcment sont octroyés en nanrre par IâDRK.

lr. b lotalion-pente et h mdit-bail

Suivanr la f<rrmule de la location-vente, le proiet reste propriéaire de la rnechine louee jusqu'au

dernier paiement des locations. En cas de non respect du contrat, la machine louée corresPond au

gage.

Encadré : Exemples de location - r'entc

Guinée Conakry
Primo (1997) décrit le fonctionnement d'une expérience de location-vente pour lâ traction animale en Guinée

Conakry (projet TBDIÂ).
Organisation de I'opération: les demandes d'obtention d'une machine en location-vente sont enregistrées quelques

mois avant les premiers labours. En cas d'avis favorable, la machine correspondante est achetée Par le projet pour
livraison. I-es animateurs du proiet sont chargés de la collecte des demandes, de la transmission de I'avis du projet, de

I'organisation de la livraison de la machine à la signarure du contrat et au paiement des premiers loyers, de

I'encaissement des loyers, de la demande de saisie en cas de contentieux. I-a livraison de la machine est organisée

quelques semaines avant les premiers travaux des sols. I-es remboursements sont versés sur un comPte bancafue de

I'INIF.
Réduction des risques: les machines forment elles mêmes la garantie du contrat. Le proiet reste ProPriétaire de la
machine jusqu'au paiement du dernier loyer. En cas de contentieux, l'obiet du litige est une machine et non un
monrant d'argent ce qui facilite les négociations et la saisie éventuelle. La signature {u contrat est secondée par une
deu-xième personne, une caution morale est donnée par un témoin notoire. I-es agriculteurs ont déià vécu une
expérience de travail en utilisant les machines de démonstration du projet lors de la campagne précédente. Par
ailleurs, les machines sont de bonne qualité, de forme standard et répondent aux besoins des paysans. Elles sont
produites localement, ce qui facilite la commande, le paiement, la livraison, le respect des dates et I'obtention de
pièces de rechange. Les machines sont connues des forgerons villageois qui assurent maintenance et réparation. Une
incitation forte est donnée pour des remboursements anticipés qui réduisent le coût de la location-vente. Les
agriculteurs sont encouragés à effecruer des prestations de services auprès d'autres Paysans afin de faciliter le
paiement des loyers.

Location-vente mutualiste de FERT ftVietzke, 1999)
Ce crédit de moyen terme (durée maximale de 3 ans) a été conçu pour permettre atu( paysans d'acquérir des

équipements agricoles, corrune les charrues, les herses, les charrettes, mais aussi les bæufs de trait,les vaches laitières,
etc. Les risques de perte, notarnment du fait de maladies, sont faibles dans la région, compte tenu des soins epportés
aux animaux et de I'appui technique de certaines ONG et associations.
Ces crédits sont gérés par le financeur, soit I'URCECÂM du Vakinankaratra depuis 1996. Une analyse technique de
la demande (faisabilité, rentabilité, solvabilité) est réalisée par le conseiller CECAM sous conûôle d'un tèchnicien de
I'Union ; hors des limites des prérogatives accordées à chaque caisse, cette andyse est effectuée pâr un technicien de
I'Union. De plus, si la demande dépasse le plafond de 20 millions de Fmg, elle doit être transmise à

I'INTERCECÀIII pour avis technique.
L'octroi est décidé par la Comrnission Régionale d'Octroi de prêt qui se réunit tous les mois. La Location-Vente-
Nlurualiste permet à I'URCECAN{ de rester propriétaire du bien Furancé iusqu'à la fin du remboursement.
Pour éviter tout litige sur la qualité des biens financés, le preneur est seul responsable de choisir le bien acheté et de
négocier sa valeur initiale. Ceci est particulièrement important pour les animaux car I'organisme prêteur - quoique
propriétaire - ne répond pas de l'état sanitaire des bæufs.
En 1996, le remboursement devait s'effectuer par échéances tdmestrielles. Depuis 7998, aFrn d'adapter les échéances
aux capacités de remboursement des bénéficiaires, Ia périodicité de versement des loyers doit être négociée par le
bénéficiaire lors de l'élaboration du dossier de demande.

Les svstèmes de location-vente offrent en théorie une garantie assurée pour le prêteur. Pourtant,
une certain nombre de difficultés peuvent être rencontrées par le < loueur > (Pandolfi, 1996) : un
bien sophistiqué sur un marché lirnité ne peûnet pâs une garantie car il t'y â pas de possibilité de
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rcvc'nte dans des conditions financièrcs particulières. Le résultat est le cantonnement des
Ftnancements à cles bicns très standards. f ,e matériel agricole dans les pays du Sud ne rentre pas

néccssaircmcnt clans ccttc catég<>ric < stanclard > ; lc plus souvcnt, le loucur ne donnc son accorcl
<1uc si lc riscluc de voir I'act vité cn difficulté cst comppns é par I'activité des autres sectcurs dc
I'entreprise, ou de I'exploitation familiale ; cn cas de litige, il ne faut pas négliger les ris<1ues

juridiques apportés par une justice peu au fait de la nature cle ces contrats. I-^ lenteur des

procédures pcut conduire lc loucur à rctrouver son bicn dans le meilleur des cas dans un état
d'entretien tout à fait relatif.

r Des pistes pour /es inaeslissentents agrinles peu rcntab/es

Le document de la Commission Européenne (2000) souligne que certains équipements agricoles
ont une rentabilité relativement faible et ne peuvent se rembourser que sur le moyen terme. Des
mesures spécifiques peu\rent alors être prises pour ce type d'investissement: améliorer la

rentabilité en en baissant les coûts, améliorer l'utilisation, proposer des lignes de crédits incitatives
à taux réduit et diminuer les cofits de gestion du fait de montants plus importants. Les risques
peuvent également diminuer avec les svstèmes de location-vente (voit plus haut), un suivi
technique par des vulgarisateurs, une sélection par un groupe d'empnrnteurs. On peut arriver
ainsi, si cela est indispensable, à dirninuer le taux d'intérêt pour ce type de crédit, en veillant à en
limiter les effets pervers corune la revente et I'affectation de I'argent à un autre obiet.

Dans les cas de rentabilité différée (risque < d'oubli > des engagements sur les remboursements)
ou de rentabilité peu importante mais portant sur un investissement udle, on peut raisonner en
teffnes de cofinancement (Fonds d'investissement local, fonds de développement villageois...)
(Gentil, 2001)

424. Les modalités d'assutance

Voir synthèse Sécurisation du crédit à I'agriculture.

43. Diversification en réponse aux risques agdcoles et à la saisonnalité

431. Diversifrcation du ponefeuille de prêts

Les prêteurs diversifient leur portefeuille en finançant une combinaison des prêts avec différents
objets de financemenÇ durées et modalités de remboursement. Ils senrent aussi différents rypes
d'empnrnteurs localisés dans des zones agro-écologiques diversifiées. I-es exemples énrdiées par
le progranune nAgg.lnrral Finance Revisited'>> de l^GTZ et de la FAO (Klein, 1999), illusttenr
des cas de stratégies de diversification. La BAAC [nt^ilande), bien que son porte-feuille soit
exclusivement destiné à du financement des activités agricoles ou directement liées à l'agriculture,
a diversifié son porte-feuille en offrant des prêts pour une large gafirme d'activités de cultures et
d'élevage, en touchant à la fois des petits et des gros agriculteurs qui présentent des profils de
risques différents et en couvrant I'ensemble du pays sur différentes zones agro-écologiques.
Calpià touche à la fois des clients urbains et mraux, différentes zones géographiques et des
emprunteurs avec des niveaux de revenus différents. I-es prêts à I'agriculture ne dépassent pas 20
7o du porte-feuille de prêts. La CMAC pérou) limite aussi la part des prêts agricoles à 30-35% du
porte-fet'ille, le reste étant alloué à dcs prêts urbains ou ruraux non agricoles.

L'excmple de Calpâ (I(lein, 1999) montre que I'analyse du degré de diversification des revenus
des ménages agricoles peut falue partie intégrale de l'évaluadon d'une demande de prêt. A Calpià,
les agriculteurs qui disposent de sources multiples de revenus peuvent recevoir des prêts plus
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intporrants. l)ans la divcrsificatir>n, on pcut distinguer la diversiflrcation de < sécurité alimetrtztirc >>

er la cliversification < d'insertion dans le marché >r De même daus la spécialisation, otr Peut
distinguer la spécialisation < dc survic > lorsque lcs famillei ont très peu dc m()vcns de production
ct la spécialisation < dc marché > lorscprc les familles disposant de moyens importants otrt trouvé

un marché porteur flùflampflcr, 1996). Selon les stratégies adoptées et les raisons de ces choix, des

nrodalités de financement différentes clcvront être conçues.

432. DifTicultés de Ia diversifrcation

La dispersion géographique et la solidarité entre caisses dispersées doit perrnetffe de diversifier les

risques, en particulier agro-climaticlues pour le financement agricole. Pourtant, cette

diversification peut ôtre coûtcuse (coût de gestion d'un réseau éclaté) et les IMF pcuvent
rencontrer des difficultés à mettre cn æuvre la solidarité régionale entre caisses autonomes (cas

des caisses rillageoises de Marovoay à Madagascar). Au Bénin, Doligez (2001) souligne ainsi qu'à

rour momenr, corune cela a été le cas au Burkina-Faso ou au Mali, la solidadté forcéc des

groupements villageois peut éclater en cas de crise de paiement et se traduire par une atomisation
des GV en fonction de réseaux- plu* Iimités au niveau des villages.

La diversification des prêts n'est pas non plus nécessairement aisée dans un contexte de faible

diversification locale des activités, et les risques de mauvaise adaptation des senrices (en cas

d'analvse trop superficielle ou de formation insuffisante des agents) ne sont pas négtgeablcs.

Àu niveau des CECÂM de Madagâscar (Fraslin, 2000), pour réduire les frais de gestiorl, un tiers

des crédits (en valeur) sont accordés aux associations paysannes (5% des clients) et cela malgré le

danger que représente une telle concentration des risques.

La stratégie des IMF peut être de cofiunencer par des zones agricoles sécurisées (I(leitt, 1999).

Àinsi, Calpià sélectionne ses zones pilotes pour des prêts agricoles sur la base des critères
suivants : facilité d'accès et proximité avec des caisses existantes ; densité de clients potentiels ;

climat relativement stable avec une bonne disponibilité en eau. Lorsqup les opérations ont été

consolidées dans les zoncs pilotes, Calpià progresse vers des zones plus risquées.

D'une façon générale, corrrrne pour tout ser:\rice financiet, les instirutions offrant des services à

l'agriculrure doivent chercher à gérer leurs coûts au plus juste, en particulier à travers le recours
aux incitations pour les salariés ou la délégation de responsabilités à dcs élus locaux travaillant à

plus faibles corits.
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Encadré : Diversification pour les CVECA Matovoay (CIDR,2000 )

La forte dépendance du réseau vis-à-vis de la riziculture, et plus particulièrement du financement de la campagne, a

été identifiée dès le démarrage du Projet comrne un facteur négatif. Diverses mesures ont été prises au cours du

Projet pour favoriser le financement d'autres activités économiques. Le financement de l'élevage à cycle court,
prometteur, a malheureusement été remis en cause par l'épidémie de peste porcine africaine. Il faudra sans doute

plusieurs années avant de pouvoir relancer dans des conditions de sécurité ce type de financernent. Les

refinancements sur dossier ont été abandonnés suite à des difficultés de remboursement. Bien qu'ayant donné de

bons résultats dans la plupart des cas, ils sont trop risqués financièrement (non respect de la division des risques) et
occasionnent un travail de montage de dossier et de suivi sans doute peu rentable. I-e ftnancement de l'équipement
agdcole, sous forme de crédit moyen tenne ou de location vente, a donné peu de résultats, la demande se révélant
très faible. La grande maiorité des paysans est encore dépendante du crédit pour le financement de la campagne, et
ne souhaite pâs se surendetter. La diversification des activités ne porura donc sans doute pas se faire à moyen terme
au niveau du réseau Marovoay. D'où I'intérêt de son intégration dans un réseau régional, au sein duquel cette
diversification Dourra se réaliser.
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l)eux éléments paraissent cepenclant primordial dans le cadre du financement de I'agriculrure : la

formation dans les domaines agpont>miqucs et la clécentralisation

La formation dcs agcnts d: créclit permct I'analysc des risclucs, l'évaluation dc la dcmandc

solvable et I'adaptation continuellc dcs scn'ices aux bcsoins ct à l'ér'olution dc I'cnvironncmcnt
économique.
I-a décentralisation favorise la connaissance du milieu, la responsabilisation des acteurs et la

souplesse du fonctionnement : ré-cchelonnement des prêts au cas par cas pour faire facc aux

risques agricoles par exemple.

L'appui technique est souvent nécessaire. Tout en restant une fonction séparée de I'IMIï, cela

nécessite de travailler en coopération avec les appuis techniques locaux. La microfinance nc

pourra répondre à I'ampleur des bcsoins de financement de I'agriculnrre que si des liens d'inter-
connaissance et de confiance se renforcent entre les secteurs du financement et de I'appui au

développement agricole flVampfler, 2000).

Les méthodes du conseil de gestion, mises en pratique avec les exploitants agricoles, mais aussi

avec les organisations paysannes, peuvent être des outils efficaces pour améliorer la production
d'information sur les besoins et les contraintes spécifiques de I'agriculture.
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5. ADEeUATION OFFRa / uaMANDE: BII-AN ET PROPOSITIONS

(luclles sont les raisons majcurcs dc I'inadécyuation actucllc ?

Lcs pistes à creuscr: Qucllcs sont lcs adaptations à conccvoir pour mieux répondre aux besoins

de I'agriculnrre ? lraut-il des produits spéciFr<1ucs P()ur I'agriculrure ?

Illéments de discussion des autres atcliers : sécurisation, partenariats avcc les banques agricoles et

banques commercialcs, I'appui dcs structurcs d'accompagncmcnt, rôle et avenir des OP et des

filières organisées, rôlc des politiques)

51. Bilan

,\ l'heure actuelle, lcs INII'- qui proposent dcs serwices à l'agriculture ont raisonné en termes de

dcmande : certaines instirutjons de microfinance sont nées d'organisations Paysannes, et la
question du furancement de I'agriculture est donc centrale pour elles ; d'autres se sont intéressées

à I'agriculture parce que celle-ci représente un gisement de clientèle important ; d'autres encore se

clisent qu'elles ne pouffont pas atteindre une échelle d'opérateur national en négligeant totalement

le secteur économique vital qu'est I'agriculture.. -

Souvent, les IIVF les plus impliquées dans le financement de l'agricultute comptent dans leurs

instances de décisions des acteurs appartenant au monde paysan: OP, OP transformées en IMF,
IMF gérées localement et irnplantées dans des zones à vocation agricole, etc.

Les IMF prennent le financement de I'agriculture conune un serwice corrune les autres: analyse

de rentabilité et de risques: contribution liée à cette analyse, pas une réponse spécifique à un
besoin particulier non cou\rert => réponse partielle dans les cas d'intégtation de filières (peu de

risques) ou d'activités agricoles rentables (...). Ainsi, il existe une offre de crédit à I'agriculture par
les IMF, mais la plupart des IMF ne spécialisent pas leurs porte-feuille dans I'agriculture afin de

diversifier les risques.

Le crédit à court rerïne répond à une partie de la demande de financement des intrants, de

I'embouche, du stockage, d" la transformation agro-alimentaire. La demande n'est Pas
entièrement satis faite.

Lorsque les invesdssqments sont rentables et sécurisés, il existe une offre de ctédit à moyen terme
mais elle reste faible et ponctuelle (offre par un petit nornbre d'institutions seulement).

52. Les prcpositions

Les services

- Diffuser ct tester dans de nouveaux contextes les innovations en termes de location-vente
et crédit à rnoven terme pour I'agriculrure. ,

- Développer des sen'ices d'épargne plus spécifiquement ciblés sur I'agriculture qui
encourageraicnt et optirniseraient le recours aux capacités d'autofinancement.

L'organisadon

- I)éveloppcr les connaissances, I'analysc dcs besoins, les interactions entre secteur agricole
ct sectcur clc la microfinance (voir synthèse sur OP, synthèse sur mocle d'intervention des

bailleurs dc f<rnds et synthèse sur politiques publiques)

I

I
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I - RéRéchir à dcs modes dc sécurisation dcs crfiits :i moyen termc ct dcs crédits filières
avec la libéralisation de celles-ci (voir avcc I'atelier Si'curisation).

- RéRéchir à dcs moycns d'accédcr à des rcssources stablcs, en particulicr cn travaillant âvcc
les instirutions du système financier (voir atclicr Banques agricoles et banques
coûunerciales).

- Favoriser le développement d'un environnernent i'conomique et politique sécurisé et
incitatif pour I'offre et pour la clemande (voir synthèse sur les politiques agricoles)
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Résumé

En r\friquc sub-saharicnne, le cliagnostic clc la situation clu financcmenr cle l,agriculture esr
maintenant bien connu. La demande dc financement pour assurer lc fonctionnement des
exploitations agricoles mais aussi pour perïnettre les investissements nécessaires à leur
développement est immense. Face à ies besoins de financement, I'offre de crédit est limitée envolume et dans_ I'espace : toutes les zones rurales sont loin de pouvoir bénéficier d,un accès au
crédit' Cette offre de crédit se concentre sur certaines filières agricol.s et bénéficie principalement
aux exploitations agricoles moyennes ou grandes, au détrimÀt d'.rn grand ,ro-Ër. de familles
pâuvres en milieu rurd- Ce gap important entre la demande et l'offre de crédit est souvenr
expliqué par la difficulté de sécurisàtion du crédit. En d'autres rermes, I'activité agricole en
Afrique sub-saharienne serait trop risquée et, en I'absence d'instruments permettânt de se couvrir
en partie face à ces risques, les institutions financières (IF)' seraienr p"., irr.i,ées à étendre leur
portefeuille de crédit agricole- Dans quels termes faut-il por., certe question de la sécurisation du
crédit ?

Dans un premier temps' on Peut identifier des fadeurs dinsécuisatioz du crédit : ces facteurs sont
exogènes Qiés à I'environnement des instirutions financières) ou endogènes (liées aux instirutions
financières elles-mêmes). La sécurisation du crédit peut ,lorc s'envisager sous deux angles :o Du point de vue des prêteurs, on retrouve ra la gamme classique des sécurités qui peuvent être

mises en æuvre par les institutions firran.éres et .elles qui nécessitenî l;engagement
d institutions tietces (entreprises agto-industrielles, organismes stockeurs, pouvoirs publics).
On trouvera aussi des pratiques visant à mieux coordoirrer le fonction.r.-àt de plusieurs IF
intervenant dans la même zone mais aussi des outils et des méthodes pour améliorer le
fonctionnement et la perfofinance des IF. Tous ces outils concourent à couvrir le risque pris
par les instirutions financières mais répercutent en général ce risque sur les p.od,r.t *,
agricoles ou sur des institutions tierces. Ils constituent àon. des outils satisfaisant'pour les IF
mais ne sont pas de nature à résoudre en profondeur la quesdon de la sécurisation du crédit
qui repose principalement sur I'insécurité dis revenus en milieu rural.

o Du point d-e vu5 des emprunteurs, c'est-à-dire les exploitations familiales, le problème est tout
autre' L'efficacité des outils de sécurisation du crédit mis en place par les îF p.rrt entraîner
des situations d'impayés, voire dans certaines siruations, de faillites avec vente de terres. pour
les exploitations familiales, le vrai problème est la question de la sécurisation des revenus.
Face à des aléas multiples, des outils et des mécanismes peuvent être mis en place (assurance
sânté et décès, assurances agdcoles, mécanismes de stabilisation des marchés agricoles,...) ,itant est que les gouvernements et la communauté internationale jugent i-port"rrt demaintenir et développement une activité agricole dans les zones 

'r..iales 
d.s pays en

développement.

Traditionnellement, la discussion sur la sécurisation n'aborde que les outils et instruments en
mesure de réduire le risque des institutions financières. Il nous paraît cependant indispensable
d'articuler toute politique de sécurisadon du crédit à une politique 

^g.i.àt. et rurale visant la
sécurisation et I'augmentation des revenus des ménages ,,rr^,.r*.

I Par instinrdon financière, on entend à la fois les banques (commerciales et de développement) mais aussi lesrnsEtuûons de microflnance.
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f - Les facteurs d'insécurisation du crédit aux exploitations
agricoles

Imaginer des politiqucs ct dcs instruments dc sécurisation du crédit suppose unc analyse préalable
de ce qu'on pourrait appeler les factears d'insécuisation du crédit. Pàt-i ces facteurs, il y 

^l'ensemble des risqucs agricoles, les risques familiaux mais aussi, plus largement, des facteurs qui
contribuent à fragiliser les politiques de crédit. Si on considère une insdludon financiar. [n1rîsa clientèle comme un système, on peut ranger ces facteurs en deux principales catégories :

11. Les facteurs exogènes d'insécurisation

Ces sont les facteurs qui dépendent de I'enrrironnement des IF et de leur clientèle, les
exploitations agricoles. Ils se rangent dans trois catégories :

' Facteurs naturels : aléas et acciclents climatiques, attaques parasitaires de grande ampleur,
épizooties.

o Facteurs économiques : volatilité des prix agricoles et des prix des intrants, hyper_inflation.

' Facteurs politiques : liés aux dysfonctionnemenrs du système politique (mauvais
fonctionnement de la justice, corruption, mauvaise influence de I'Etrt r*'1., IË,...) à" à des
politiques sectorielles inefficaces (problèmes fonciers, mauvaise organisation d.s marchés
agricoles, mauvaise politique de santé, réglementation banc^ii. inadaptée, mauvais
fonctionnement de la iustice qui ne punit pas les pratiques indélicates,...).

12. Les facteurs endogènes d'insécurisation

Ce sont les facteurs qui dépendent directement cles choix opérés par les IF. Ils peuvent se ranger
en deux catégories :

' Les vices de conception : montage institutignnel inadapté, produits financiers inadaptés aux
spécificités agricoles, outils internes d'aide à la décisio.t àencients, mauvaise appréciation de la
qualité des dossiers des emprunteurs, mauvaise prise en compte des 

-réalités 
socio-

économiques du milieu d'intervendon, système d" gar"rrties ineffi."..,...

" Les problèmes de gouvernance : erreurs de management stratégique (trop forte concentration
dans une zone spécialisée dans une culture aur( [ri" R".tuants, croissance non maîtrisée des
caisses,".) on de management opérationnel çaéviation des procédures po'r des crédits de
complaisance, mauvaise gestion du personnel entraînant sa démobilisatio", ..)

Irace aux facteurs exogènes, qui définissent un enrrironnement en général peu favorable, les
institutions fi'nancières ont tendance à s'investir prudemment dans le ùcteur agricolb en limitant
la part de financement de I'activité agricole dans Èur portefeuille. Elles concenrïent en général ces
financements dans des zones où des filières relativement sécurisées leur p"À"rr.nt de minimiser

' P^' institutions financières on désignera indistinctement les organismes qui < font > du financement : c,est à dire lesinstitutions de microfinance (ou svltèmes financiers décentrati"sés : SFD), les banques agricoles et les banques dedévelo-ppement' Lorsque ce sera nécessaire, le texre précisera les éfé-.rr,* spécififiues aux institutions <]erTucro1lnence.
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lcs risques (zones irriguées, filières intégrées,...). Le résultat est que la
exploitations agricoles n'ont pas ou p"., r.iès au financement.

Les facteurs endogènes renvoient au fonctionnement des institutions
gouvernance, cfficacité des procédures de gestion .i dc contrôIc,...)
d'adaptation (r"ision stratégqr", création dc nouveaux produits finan.i"rr,...;.

Du point de vue des institutions financières, la sécurisation du crédit se base essentiellemenr sur
la mise en place d'outils et d'instruments visant à se garantir au maximum des risques encourus de
non rernboursement des crédits octroyés.

ff. Sécurisarion du crédit :

le point de vue des organismes prête'rs.
La recherche d'une meilleure sécurisation par les institutions financières se traduit
politiques de gestion des risques et des fonitions de garantie3 qui peuvent combiner
éléments :

' les différentes sfiretés : physiques, par signature ou oudls financiers de garande,
' I'amélioration des pratiques de gestion de I'instirution financière ou d'un ensernble

d'institutions financières agissant dans une même zone.

La sécurisadon se contractualise, selon les cas, directement entre I'IF et l'emprunteur ou bien
introduit, pour renforcer la fonction de garantie, une tierce institution :

Tnr. de sûreté: Physique Par signanrre Financière

majeure partie des

financières (bonne
ct à leur capacité

par des

plusieurs

Les mécanismes de garantie présentés dans
22, pages 6.

ce tableau sonr détaillés et commentés dans la partie

t P"' souci de compréhension, on redendra les définitions suivantes pour les concepts traitant de la garantie.Fonction de garantie : ensemble d.es éléments, y compris la justification de leur objet, et qui permettent ouconditionnent sâ réalisation ; système ou mécanisme'de garantie-(tvlc) : ensemble comprenant les especrsinstitutionnels, iuridiques et techniques de Ia mise en ceuvre de la fonction, instrument de garantie : technologiefinancière, bancaire employée,

Nature de la relation
< directe D entre I'IF et Hypothèques Caution/avals Dépôts de garantie

fonds de garantie

Contre garanties

< indirecte D avec une derce
institution Warrants
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21 Quelques enieux de la fonction de garantie

L'adéquation des produits de garantie et de crédit ne peut être 
'btenue que par une très bonneconnaissance des processus et calendrier <le pr,]d"-.-uon agri..rle, elle-mê-e liée à la proximité surle terrain' E'lle exige également u_ne sorrplesse de décisiorip"-r-etanr d,adapter l,offre en gualité,quantité et temPs en fonction de l'évolution de la demandc et ,.rr, .rr.ùtnnement. Un créd.itadapté a dc bonnes chances de se dérouler correctement, hors aléas climatiques, et donc d,êtreremboursé sans difficulté particulière sans la réalisation de Ia sûreté, s'il respecre les critèressuivants :

' disponibilité effective du crédit au moment opportun, en pârticulier lorsqu,il s,agit defonds de roulement,

' durée adaptée au cycle de production et de commercialisation, les échéances devantinterwenir au moment des rentrées monétaires liées à I'activité,r octroi selon les termes d'un contrat négocié, écrit et driment enregristré dans les livres deI'instirution financière et_ du gtoupement de producteurs emprunteurs, précisant lesconditions exactes en matière de taux, de durée, à. g"rrrrties, etc.,
' le mécanisme de garanti (I\{G) évitera de .orrùbu., indirectement à des produitsfinanciers standardisés mal adaptés aux besoins. cela conduira donc à une vaÀétêimportante de crédits Par q,?et d. production mais en renant compte des contraintes de

gestion de ces engagements.

L'efrtcacité d'un mécanisme de garantie repose sur les critères suivants :r rapidité : des MG qui permettent I'octroi effectif de crédits dans les délais qui s,imposent
aux IF et à leur clientèleo :r disponibilité : accès effectif à des ressources dont la liquidité est assurée,

' flexibilité : un MG ne sera Pas attractif pour les SFD si ses conditions réelles deréalisation en cas de besoin sont trop lourdes,
' Propriété : qui est ProPriétaire des ressources mobilisées et qui en établit les règles degestion ?

' répattition et Partage du risque avec les institutions financières ou la recherche
Progressive mais effective de création d'effet multiplicateurs en vue de valoriser au mieux
des ressources financières qui sont rares.

' I'existence d'une législation la rendant possible,r la juste appréciation de sa valeur p"r l'àrganisme prêteur,
la rigueur de la formalisation de la contractualisatitn,

' le suivi assuré par le prêteur afin qu'elle ,oit torrjours disponible au moment de sonéventuelle mise en æuvre
' La crédibilité : un MG doit être crédible pour être efficace. Ceci implique que le monrant

des provisions des garandes corresponde à un actif financier éqoirralent.

4n ,r.' L)es credrts qui arrivent dans des délais pouvant metrre en cause la bonne réalisation de leur proiet ne serventsouvent à rien,

Le frnancement de t'qriculture faniliale. Quette contribution de ta microfinance - Janvier ?002
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22. Diffé,rents mécanismes de couverture du risque

Il existe une palette d'instruments de mécanismes dc couverture des risquess

L'hlpothèque : C'est une sureté réelle attachée à un bien immobilicr appartenant à
I'emprunteur. Elle permet la vente du bien au profit du prêteur en cas de non remboursement
du prêt' Elle est assuiettie à T formalisme précis et esi coriteuse. Sa mise en æuvre n,est pas
touiours facile. En Afrique sub-saharienne, beaucoup parlent du foncier comme hypothèiue
possible Pour les crédits. Très peu de situationr r" ptèt"trt po*tant à ce type d'instrum"rr, i,rid'ailleurs fait peser de 8ros risques sur I'emprunteur : en cas de baisse'pronor.ée des prix
agricoles, des agriculteurs Peuvent se retrouver en situation de failtite et slnt alors obligés de
ventre leurs tetïes. En Afrique, les banques ne reconnaissent en général pas le foncier.à*.
une véritable srireté.

La caution ou I'aval : Celui qui se rend caudon d'une obligation se soumet envers le
créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y ,"tisfaIt pas lui-même. La caution
Peut être individuelle ou collective, simple ou solidaire. i'est ,rne bànne garantie si la caution
est solvable et si sa mise en Guvre n'est pas trop difficile. En AfriqrrË ,.rb-raharienne, le
sYl!ème le plus répandu est celui de la .r,.rtion sohàaire qui conn^ît po,rttant de nombreuses
difficultés liées tl fait qu'elle ^ été souvent imposée sans discernement à des groupes
imPortants (associations villageoises par exemple) Ët ,r.r, tenir compte de la nature des liens
sociaux pré-existants- Pour être effectif, les groupes de cautior, J1 général de cinq à dix
Personnes' doivent être organisés Pâr des empnrnteurs qui se cholsissent librement en
fonction des liens de confiance et des intérêts existants entre.rr*0.

3' Le gage: lln obiet g^gé peut être saisi à la demande du créancier bénéficiaire du gage en casde non Pfement du prêt s'y rapportant. Le gage s'applique souvent aux véhicules
immatriculés lorsque ceux-ci ne p_euvent pas être ,rÀJ.rt sans certificat de non g ge. Simple,
rapide et Peu cofiteux, la valeru du gage tignt à la possibilité de récupérer I'ob jéig gC et au
maintien de sa valeur marchande telle qu'elle est prévue au fil des ,rrrré.r. En OÇridr, .rrr.
instirution financière (CERUDEB) a adopté r.rrre méthode de sécurisation qui consiste à
consigner des biens ayant une valeur (même subjective) aux yeux du client. L'objectif n'est pas
de réaliser un actif q.ti couvrira la valeur de I'encours, mais de signaler au client qr'il partagera
le risque-crédit en cas de défaillance. CERUDEB accepte par exemple des gara".i.r tels que
des vélos, meubles ou bétail ou terrains sans titre de pàpriété officiËl mais io.rt la jouissance
est reconnue par le droit coutumierT. Certaines formes de crédit, comme le crédit-U^lt (hasinfi,
constituent aussi des produits sécurisés dans la mesure où I'investissement matériel 

".qoi, 
pî

I'empnrnteur reste propriété de I'institution financière iusqu'à son paiement totals.

4' Le warant agricole : C'est un gage sur une récolte qui ne peut êtte vendue tant que le prêt
n'est Pas remboursé. On peut warranter des récoltes s* pied ou déjà récoltées. 

-C,.rt 
.rrr.

bonne garantie peu coûteuse, quoiqu'un peu complexe à gérer, mais qrri ,.rppose l,existence

u C., éléments sont
I'agriculture dans les

I
Voir la note de François Doligez les risques et la securisation du crédit (Inter-Réseaux, 2000). Note à

!élecharger à I'adresse suivante : lrt I

en partie issus d'une note d'André Neveu sur
pays en développement (lnter-Réseaux, 2000).

le risque et les garanties specifiques à
Note à télécharger à I'adresse suivante :

u 3lp:($crofi lancemenr cirad ftlfrls.untheseddocvcERUDEB_fi nal44.hm
- vorr l'exemple de crédit location vente développe par les CECAM a Maaagascar

I
et une note méthodologique générale sur le leasing: http://u vwmip.ors/pdfymbdtechnical note-6.fdt'
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6.

7.

d'unc li'gislation ^spéciFrque. On évoque dc plus cn plus un mécanismc voisin : lc systèmc des
lettrcs de tierce déten-tion et gestion des garànties Qvllateml management and warchotse næiprs) : le
productcur livrc sa récolte à un magasin de stockagc dclnt lc géIant cli'livrc une lettr" â" 'gage

POur la banquc. Ce système pennet de financ.r, ,lrl. le minimum de risque pour le banqirier,
une production déià récoltée et stockée dans dc bonnes conditions. L;agriculteur peut
disposer de trésorerie dès la récolte et néanmoins bénéficicr d'éventuelles h"usses des prix au
cours de la campagne de commercialisation qui suit. Le bon fonctionnement d,un tel
dispositif suppose des volumes de récolte suffisants pour couvrir les frais de stockage. Il est à
craindre que les premiers bénéficiaires de ce genre,Jc dispositifs soienr les commerçanrs qui
collectent pour leur compte les récoltes des paysans'.

La délégation de paiement : Ordre donné à I'acheteur cle la récolte, préalablement choisi,
de payer le créancier à la place de I'agriculteur débireur. Elle impliqn. que l,emprunteur
respecte le mode de commerciafisation prévu ou n'en n'air pas d'auit" à ," dirporitiàn (c'est
souvent le cas Pour le coton). Simple et peu coûteuse, la déÈgadon de paiem.rrt 

" 
cependant

des inconvénients : elle déresponsabilise en partie les organisatiàrs de proàucteurs
(groupements et associations villageoises) q,ri ,r'exercent plus suffisâmment de contrôle des
besoins réels de crédit pour leur membres et elle incite les insritutions financières, dont les
risques sont en principe sécurisés, à développer inconsidérément les programmes de crédit,
en prenant en comPte, sans assurer toutes les vérifications nécessaires, I'ensemble des
< besoins exprimés >lt'.

Le dépôt de garantie : Montant mobilis ê par I'emprunteur afin de pouvoir accéder à une
lig 

" de crédit auprès d'une IF. Ce montant Lrt ,ro.-alement récupérÀle par le déposant au
terme de Ia transacdon. Bien des StrD ont adopté le principe de l-'épargne préalabfu, q.ri .rt
une forme de dépôt de garantie. C'est le plus souvent ce montant motiliJ6 q"i sert de'pi.-i.,
recours de I'IF en cas de défaut.

Le fonds de garantie : Somme d'argent mise en réserve et gérée de manière autonome envue de couvrir le non remboursement de certainr ptêtr. Le risque est partagé entre
I'emprunteur (le SFD), le prêteur (la banque) le gtu:^nt g" rraC;, voire ie bénéficiaire final du
créditrt. Ut. IF peut créei son propr. fonar d"irr^rrtiàtt o,, adhérer à un fonds de garantie
interbancaire. Le principal problème tient à I'alimentation du fonds (par des dotations ou des
cotisations des emprunteurs), car le volume des prêts garantis n. aà^it pas dépasser 5 à 10
fois les ressources du fonds. L' << additionnalité "> créêelar l.s fonds d* g"i".rtie i^it l,objet de
débats résumés autour de deux tendances : d'un côté les adversùes àti-rrrt qu'il ne crée
aucune addition_nalité et par conséquent qu'il s'agrit d'un instrument obsolèter4, ,rrrdi, que ses
partisans considèrent au contraire que, s'il est utilisé sous certaines conditions, il ,.prér".r,.
un oudl efficace de déveloPpement, même si la question du risque de change n'est p", ..r.or"

e 
Jonathan Coulter, Collateral management and warehouse receipts : tools for rural developement in Sénëgal,USAID et NRI, Décembre 2000 et note de commentaires euUie par André Neveu pour l'Inter-Réseaux. Voir

aussi une présentation genérale de ce mécanisme : http://wunv.mip.àrg/pubs/mbp/rvarehouse_receipts.htnrto 
Note de Donrinique oelacroix sur la securisation du crédit, Inter-Réseaux, 2001.

]]. 
out lors que la cônnaissance de l'existence d'un Mc par le débiteur du SFD ne se révèle pas une < invitation à

lrimnavé 
)),.pour ce faire la contribution de I'entrepreneur doit être de premier rang.'- Eventuellement avec la participation possible de I'Etat, des Organisàtions paysinnes et des agriculteurs.13-.

Mesure de l'accès effectif d'un emprunteur à des ressources grâce à la garantie.la 
Caractàe peu efficace des fonds dè garantie ctassique , < oreillers de paresse > qui peuvent inciter au laxisme

de gestion tant du côté de la banque, qu; du SFD et des emprunteurs, et du 
"oup, 

être rapidement inopérant...
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traitéers' La nécessaire rechcrche de la pérennité de ces md.canismcs cle garantie ne doir pas sefaire au détriment de leur objct: la pérennité des IF a davantagc dc scns que celle desmécanismcs de garantie.

8' La société de caution mutuelle : Gérée par des profcssionnels a'erris, cllc sélectionne lesbénéficiaires de crédits et aPporte sa cautiàn ,* À. fraction des encours. Les sociétés decaution mutuelle sont en général très sélectives cer leur équilibre financier est souventprécaire' Elles concement surtout les artisans, les petites entreprises et les comrnerçantsr. ;uigénèrent normalement suffisamment de valeur aiàutée et dégagent une marge nefte parfoisconfortable qui leur permet de Pârer aux risqu", fu*, mais irè", p.., l'activité agricole (pour
ces mêmes raisons).

9' La ganntie de I'Etat : L'Etat apporte sa garantie aux instirutions Frnancières pour les prêtsaccordés à certains emprunteurs et sous ..rt"ir., conditions.

cette palette d'outils plus ou moins adaptable et mobilisable par les instirutions financières poursécudser le crédit est souvent.complétée par des instrument, à., des règles en mesure d,améliorerle fonctionnement des institutions firrancières et de mieux harÀoniser les politiques dedifférentes instirutions financières opérant dans une même région.

23' Atnéliorer les pratiques de gestion des institutions financières

Outils d'aide à ta décision, de monitoring

Pour assurer la sécurisation du crédit, les sFD doivent aussi prendre des décisions adéquates quirelèvent de leur gestion et de leurs,prltiques en matière àe renforcement institutionnel, derecherche, d'évaluation et de contrôletf . PrÀoi ces mesures on relèvera notamment la formationdes élus des oP sur leurs 
- 

rôles, responsabilités et tâches, Ia gestion du changernentorganisationnel et maîtrise de la crois^s"rr.e, I'approche et techniques d,identification etdâccompagnement de la clientèle et l'innovadon d. ror.r.aru< produits: l,amélioration de cesaspects est de nature à renforcer la sécurisation du crédit par une meilleure prise en compte deI'environnement des empnrnteurs et de leurs contraint., ,pé.ifiques.

tu Il tonuient aussi de protéger les SFD qui empruntent à l'étranger du risque de change comme pRoDIA auBurkina Faso qui avait emprunté une ligne de crËdit en FF aupres ie I'AFD juste avant la dévaluation du FCFA
;; gyi.a an honorer I'intégralité de,", oblig"tions...'- voir I'étude de cas sur les Association di cautionnement mutuel (ACM) presentée par le PASAL (Guinee)tt voi' le tableau synthétique en Ànnexe nol : Gamme d'outils pour améliorer les pratiques des IIî.



Association des usagers aux comités de crédit

Inrplication des producteurs dans la sélection des emprunteurs (Burkina Faso)

l"annéc 2000 e vu apPâraîtrc des comités de crédit instaurés à l'échelon départcrncntal, réunissant UNI)CB,sofill'E\ et (lNC'\ pour iuger de la pcrtinence de la déf-rnition des besoins .n intrants de chaque GpC,transitant via les '\T'C et les CC- L'analvie se fait dossier par dossier, avec un recul de la producdon des troisannées passées' Un passage au niveau provincial entérinerait le pl,r, so.rrrent la décision prise. D,après l,UNpCB,strr lcs 2500 GPC cn impal'és qui n'auraient pas du être étigibles au crédit intrants, t3^00 ont pu êue rachetés(moins de 1 million d'impavés ou ceux âpportant 15% <tes sommes dues) et 1200 ont été définitivementéliminés' -\us dires de l'uNPCB, on 
"stist.r"it pour la première fois depuis lt'gtemps à une stabilisation ce*eannée dc I'endettcmentls.

Les Centrales de risques

Une Centrale d.e Rillues (CR), souvent créée par les organismes prêteurs, vise aider les SFD à
gérer les impayés : elle Peut être_ c?:nplétée par une cenrrale des bilans et des données statistiques
des institutions membrcs de la CRte.

Les SFD membres de la CR s'entendent pour mettre à jour et diffuser de I'information sur lesclients en retard de paiement, ainsi que états financiers et principaux indicateurs de gestion.

Pour la gestion du risque crédit, le SFD prêteur adresse une demande en ligne aux autres SFDmembres de la centrale. L'interrogation po.t. sur I'endettement du client et son passé en tantqu'emprunteur' Il s'agit d'une rn.iur. preventive d'analyse du risque client. Il s,agit d,éviter le
surendettement des clients, ainsi que les phénomènes de cavaleri., .brt-à-dire de sollicitation d,unprêt auprès d'un SFD, Pour rembourser un crédit déjà contracté dans un autre SFD. pour éviterla recherche fastidieuse d'un nom dans les listes de chaque SFD, ce dernier peut procéder à unerecherche dans la liste centralisée des mauvais payeurs.

rB Note deJean-Claude Devèze (ÂFD).

te voir l'énrde de cas présentée par le clDR lors du séminaire de Dakar.
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III. Sécurisation des revenus :
le poinr de vue des producteurs agricoles
La gamme d'outils ct d'instruments développé" <lans le chapitre précédent visc avant tout àsécuriscr le créclit du point de vue de I'instit,rtiàr, financièr" 

"llc-m#e. Le risque est alors de voirsc dévclopPer des institutions financières en bonne santé, t'uchant surtout une clientèle moyenne

ix,ï:::rir"ilïrffi::: rural où perdurent des process's <t'appauvrissement et d'érargissement

Du point de vue des emprunteurs, les producteurs agricoles et leurs familles, la sécurisation ducrédit est un objectif secondair. p.r, t"ppor, à celui de-la sécurisation des revenus. Le producteur

ilffit:::H::Tïîffùo" a";'q'es liés à l'activité agricore proprement dite pour, en

La sécurisation des revenus conduit à distinguer les mécanismes qui perrnettent de couvrir desrisques individuels de ceux couvrant les ,i*rqrr., covariants (narureis et économiques). plusgénéralement' 
.ce type de mécanisme relève de choix de politique agricole mais font aussiintervenir des éléments de politique de santé. En effet, si des mécanismes directs de couverruledes risques peuvent être, dans cettains contextes, développés (assurances, foncls de calamité), ilsn'auront des chances de perdurer que sTs s'ardculent à une politique agricole et rurale consistantequi' au-delà de mesures diverses visant la sécurisation a., .reait Lt a.1 revenus, assure aussi unenvironnement en senices de qualité.

31. Couverrure des risques individuels

i:"^:::::^Ïl""ante de non refnboursement réside dans les accidents familiaux (maladie, décès)qul occastonnent des dépenses i-p:f*es et peturbent les ûavaux agricolesr. o"t"r**ïà^irr.,le développement de mécanismes d'assuranc. ,"rrté et décès semble une piste intéressante. cesproduits d'assurance Peuvent être f:urnis- par les institutions financières .ll.r--ê-es ou par desorganismes spécialisés, souvent basés s'r lÀ principes mutuels.

Ïï,ï'si:ïf]itïtïijï:j: ';Tj,,:ll"::j::ï,:.^:ïï,îï * lîT..3.nrî,rar dans trois pavs dAf,ique
$::':;ï,'H.:: ilî:::i::'1,,:l';:,n:si:l^':'sùi;i#:' ;i;ex);ii:::#i:'ffif:,i lii,:*',î:ï
l"#:.T'.îf;::::.H:l,i:".,iï:T::ix":*"qï^':T::qirf ,r:u;:i:ffiiji'iiiïï'.:'::i:T"'fr:,,ff::iy:,î::..:,:*,0":y:1. a1 ,n,r*$o'.:y;*;;AËifi:.ii'JliiïTT;1ïJffii::ï:i:J

en développement:

20

s Pays

La mutuelle de santé de Bouan@
créée en 7992'la Nlutuelle de santé dg 

louahoun (lvfusÂB), organisée autour d,un centre de santé, aété initiée à I'initiative de médecins qui cherchaient urr. solutio., 
-r,r* 

difficultés d,accès des populationsaux services de santé" En I 997, po- une cotisation de 300 francs_çFA par adhérent et par mois, près
l:^10': 

de la population obtient la gran:ité-des prestarions au csps, une réduction de gyo sur lesordonnances ainsi que la prise en charge des frais d^. o".rrport pour évacuation sanitaire.on constate une augmentation de l-a"fréquent"tio., J., b.r,o" de santé, ce qui se traduit par unemoindre sensibilité aux épidé"'ti"t (ï^ l" 
.mérrirrgit";, .rn. augmentation des prestations de santématernelle' etc' Financièrement, en 7997,la mutielle cont ibuait au budget du centre de santé àhauteur de l0o/o.21
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'l'outefois, la diminution des risqucs individuels n'évacue pas les risqucs cgvariants
souvent très importants pour les agriculrures des pays en développcment.

32. La gestion des risques covariants

32r. Réponses individuelles face aux risques covariants

Face à I'instabilité des récoltes et des revenus agricoles, principalement dus aux risques narurels
(climatiques et âttâques parasitaites) et aux risques économiques (fluctuation dàs pri*), les
exploitations familiales adoptent souvent une stratégie de- diversification des activités
productives Tdt- aussi, plus largement, génératrices de revenu (activités non agricoles).
L'entretien et I'activation des réseaux sociaux (familiaux, groupes d'appartenance) contriËue a.rssi
à minfuniser les risques et à faire face à des imprévur. C., rtt"tégi.r < de fait > sont rârement
soutenues et relayées par les politiques agricoles ou les interventions de développement. La
majorité de ces interventions misent le plus souvent sur le développement d'une filiè;; de produit
particulière sans ptendre en compte la diversité des activités àgricoles et encore moins non
agricoles.

Dans cette optique, la réforme des services agricoles, €f, particulier le conseil technique er
économique aux exploitations, est sans doute un facteur de mày"n et long terme pour contribuer
à sécuriser les revenus des exploitations familiales. Pour cela, i est nécJssaire diabandonner les
modèles de transferts de technologies standardisés pour s'orienter vers des formules de conseil
aux exploitations familiales prenânt en compte Ia diversité des activités économiques (agricole et
non agricoles) qu'elles conduisent. Plusieurs expériences existent actuellement de conseil aux
exploitations agricoles se déclinant en conseil de gestion, conseil technico-économique mais aussi
soutien aux échanges paysans et à la valorisation des savoir-faire locaux. Ce champ à'irrr.*ention
peut sembler éloigné de la problématique des institutions financières. On peut iependant faire
llhypothèse que de nouvelles formes de conseil technico-économique destiné", 

",l*'exploitationsfamiliales peuvent accroître la maîtrise des producteurs dans la conduite de leur expl,oitation et
donc contribuer à les rendre plus crédibles comme clients des instirutions financières.

Beaucoup d'institutions de microfinance contribuent par leurs crédits à développer des activités
économiques non agricoles. La viabilité de ces activiiés, et donc la capacité â; emprunreur à
rembourser, repose néanmoin: .. partie sur I'existence d'un environnement écànomigu€,
commercial et juridique favotable facilités par des politiques publiques adéquates (voù atelier
tro6).

Cet ensemble de stratégies informelles adoptées par les exploitations familiales ont leur limites
face aux évolutions actuelles (ouverture des marchés, délabrement des serrices de base) qui
tendent à accroître les différenciations sociales en milieu rural et à fragiliser les groupes
vulnérables. Il semble donc nécessaiie d'imaginer des mécanismes collectif{ supportés p* l"
collectivité (nationale et internationale) et en mesure de lirniter l'impact nég"ài a", ,irq.r",
covariants et des chocs quïs induisent.

322. Rêponses collectives aux risques covariants

Les risques covariants se divisent en dcux grandes catégories : les risques naturels (climatiques et
attaques parasitaires) et les risques économiques (flucruation des prix). On pourrait Àrri y
raiouter une troisième catégories évidente, les risques politiques et militaires (instabilité mifitaire,

Le financement cle l'agriculture familiate. Que:lle contribulion de la microfinance - Janvier Z00Z
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contlits ouvcrts, disparition d'un l'ltat clc clrr>it) sachant quc lcs ri'ponscs facc à ccs risques
rclèvent dc la politi<1uc ct dc la diplomatic ct non dcs institutions financièrcs ou des politiques
agricoles.

- 
La gestion de ccs risqucs covariants impli<1ue nécessaircment un tiaitcmcîrt global et donc un

I cngagement politique et financier dcs gouvemcrnents ou, plus généralement, àe h communauté
- intemationale.

Ces risques sont souvent très importants dans les pays en développement. Différentes tentatives
de création de Fonds de calamité se sont souvent soldées pâr des échecs dans la mesure où les
Fonds constitués se sont rapidement amenuisés face à I'ampleur des accidents climatiques. La
réaction souvent entendue face à ces risques climatiques est de dire que ces pays n'ont àe toute
façon pas les moyens de mettre en place des mécanismes de couverture, mème partielle, de ce
ryPe de risques. C'est sans doute une manière rapide d'évacuer le débat. Aujourd'hui, la Banque
mondiale érudie sérieusement la possibilité de mettre en place deJ systèmes d'assurance contre le
risque climatique et adaptés âux pays en développement. Ce type d'assurance agricole est
actuellement expérimenté au Marocæ.

Assurance sécheresse : du nouveau ?

Les spécialistes étudient auiourd'hui des moyens de couverture contre les risques climatiques, sous la
forme d'une ( assurance basée sur les indices pluviométriques ), un système dlassurance fàndé sur un
accident climatique plutôt que sur les pertes agricoles qui en résultent. Ainsi, dans le cas de I'assurance
contre la sécheresse, la police d'assurance couvrirait contre les graves déFrcits de précipitations (par
exemple, 30 % en dessous des précipitations moyennes), mesurés dans une station météorologique
régionale. Le contrat d'assurance serait vendu en unités normalisées, tous les souscripteurs pri.à""t
la même Prime et tous les sinistrés recevraient la même indemnité par unité d'assurance. 2i
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Dans certaines zones économiquement
peuvent se développer dans la mesure
(réassurance).

favorables, des initiatives portées pâr les producreurs
où elles s'ardculent à des mécanismes plus globaux

T lrr:|v-S-kee1. 1nd al., Dewhping Rainfall based index insuranæ in r\'Iarucco, Policy research working papers no12577,
Banque Nlondiale, 2001.
2r Source : JaÏfee, Stelen,_Ron Kopicki, Patr"ick l.abaste, Iain Christie. 2000, Pmmoting Agn-E*crprin and Ago-foott
SIttem Deæbpment in Sab-Sattuan Afr* Background paper prepared for the Vision to A.tion Upàate. Cet eÀcadré,
intégralement repris en annexe no2, est extrait du document projet de la Banque Mondiale : Airique, stratégie de
développement rural, de la théorie à la pratique, le point en 2001. Téiéchargeable à l'adresse suivarire :

h ttn: / / w hln 00 1 8. rv o rld b ank. o rg /e s s d / rdv / v ta. n s f / G we h / R*S

t Le frnancement de |agiculture faniliale. Quetle contribulion de la microfrnance - Janvier Z00Z r3



une réponse paysanne aux risques récort. 1tu.@4
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I)a's lcs nrr^i'cs 90,.un-c nouvcllc appr'che de fonds dtautoassurance cst mise cn (Ëuvrc. Eile reposesur la co.stituti.n de tonclt .orrrtiùés par les cotisations des agricultcurs et gérés par 4es organisationsPaysatrnes (coopéradves, unions de crédit, etc.). ces foni, sont réassurés par une compagnied'assurance"'\GRo'{sEl\fllx' cette approche, basée sur.une implication forte des paysans et de leursorganisations' a connu un succès relatiucm.rr,i-poaant (l4z forri, en 1993) er permet <le protéçr en

iff::":.";î'^13':j:::',qr.' o: 
iu.:t.". N#;;;ns, elte reste circonscrite aux zones rerativement:i;'i,":: ffi;:if::Hicultivée au plan nationals{.

un des risques majeurs de I'activité agricole réside dans la grande instabilité des marchés agricoleset sa conséquence en terme de volatilité des prix. ce ?onrr^, évident2s n,entraîne pas pourI'instant de mesures réelles visant à limiter ..J ;rq.r.r. ô"r, cerrains pays industrialisés, desmécanismes se mettent en place pour^offrir aux agricult..r* des produits d,assurance couvrant enpartie les risques de prix et d" mrr.hé26.

cette question de la sécurisation des revenus agricoles par la stabilisation des marchés et des prixrenvoie au débat sur la régulation économique du coûrrrrerce international et sur lareconnaissance par la communauté internationale de la nécessité de bâtir des espaces sous-régtionaux reladvement homogènes où pourraient s'instaurer des mécanisrnes de protectionfavorisant une stabilisation d.J Pti* agnËot., à un niveau rémunérareur pour les exploitationsfamiliales' cette perspective ,e sitre à lËpposé du discours libéral dominani m^i, mériterait d,êtredébatrue (atelier tt"6) si la communauté internationale se donne clairement l,objectif de mainteniret développer une activité agricole en milieu rural.

2^

^- _Voir François Doligez, IRÂM, cité en note no7.

i llfrye Mondial-e a même constitué une équipe

lâ ry:rt"". 
des risques liées aux fluchrations cles p.i* a.26-n, t--- ----"..eÀ rruLruqu\_rlt:

L.est le cas en particulier au Canada

de travail pe(manente sur ce sujet et creé un site spécifique
produits agricolest

sur

ilîffi1#îj:::::l*: xtn{;'1'l #Jl'ii.iï,ffJ:
ff:::::ï11.,":bî,,1T5:t thèm.e de ra çstion des risques

une politiquevv'vrrr4{rJts' \rc urcrrle (Ie ta gesuon des nsques en matière de revenus agricoles fait l,oËjet d,un
i::'T:::^T::1^.,:l,9.o=.ontrouveraenparticulieràcettPâ.|rcsser,nexcellent document décrivant lt*É Jï;;

On trouvera en particulier à cette adresse un
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Annexe nol : Gamme dtoutils pour améliorer les pratiques des IF
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Annexe no2 : Canaliser les forces du marché pour faire face aux risques
climatiques

Document proiet de la Banque Mondiale : Afrique, sratégp. de développement rural, de
la théode à la ptatique, le point en 2fi)l

Les catastrophes naturelles ont fait plus de 105 000 victimes dans le monde en 7ggg,
principalement dans les pays en développement ; l'assurance contre ces catâstrophes est devenue
une loutde charge pour de nombreuK pays. Les événements moins catastrophiques, tels que les
intempéries (sécheresse, inondations, vents violents ou températures extrêmes) peuvent r.ràit d.t
conséquences désastreuses, non seulement pour I'ensemble de la population mais aussi pour les
agdculteurs, en particulier les Pauvres. Les progïammes de crédit et d'assurance agricole
traditionnels se sont avérés coriteux et inefficaces pour gérer ces pertes. La vulnérabilité des pays
en développement auK risques climatiques se traduit par des investissements inefficaces qui
freinent la croissance et perpétuent la pauvreté rurale. Faute de systèmes d'assurance contre Ès
Pertes agricoles, les agriculteurs organisent leur production pour minimiser les pertes en cas de
fortes intempéries. La principale stratégie utilisée est I'autoassurânce, qui consiste à adopter des
techniques de production à faible rendernent pour minimiser les pertes et les corits. Cela
décourage I'adoption de technologies nouvelles et freine I'innovation et la modernisation agricole.

Les spécialistes érudient aujourd'hui des moyens de couverture contre ces risques climadques,
sous la forme d'une (( assurance basée sur les indices pluviométriques D, un système d'assurance
fondé sur un accident climatique plutôt que sur les pertes agricoles qui en résultent. Ainsi, dans le
cas de I'assurance contte la sécheresse, la police d'assurance couvrirait contre les graves déficits
de précipitations (i.e. 30 o/o en dessous des précipitations moyennes), mesurés dans une stadon
météorologique régionale. Le contrat d'assurance serait vendu en unités normalisées, tous les
souscripteurs paieraient la même prime et tous les sinistrés recevraient la même indemnité par
unité d'assurance.

Du point de vue de I'assureur, I'avantage principal de ce système est que I'accident climatique ou
l'événement ( déclic > peut être vérifié indépendamment, et les déclaradons de pertes ne peuvent
donc pas être faussées. Qui plus est, étant donné que les primes et les indemnités sont les mêmes
par unité d'assurance pour tous les assurés, les problèmes courants de << risque moral n 0.r assurés
ne sont pas incités à éviter les Pertes en cas d'accident climatique) et d'< antisélection > (seuls le s
risques les plus élevés sont couverts) associés aux assurances traditionnelles sur les pertes
agricoles sont réduits. Ce type d'assurance serait plus simple à gérer puisqu'il n'y aurait pas de
police d'assurance individuelle à rédiger, pas d'inspection sur les lieux ni dtévaluadon des pene,
individuelles. Enfin, le produit pourrait être commercialis é par l'intermédiaire des banqrr.r, d.,
coopératives agricoles, des fournisseurs d'intrants agricoles et des institutiàns de
microfinancement.

Du point de vue du client, l'assutance coriterait moins cher et serait offerte à une clientèle plus

large, pas seulement aux agriculteurs à revenu faible et moyen mais également aux banques, aux
institutions financières rurales et aux entreprises qui fournissent des pàa.rirc et des senriles à ces
agriculteurs. Il y AurA de nombreux obstacles à surmonter pour mettre ce type d'assurance en
place : disponibilité de données fiables et vérifiables sur les conditions météorologiques ;
protection des stations météorologiques contre les manipulations. La nature < systémique 11 ou (
covariable D des risques climatiques (p"t opposition aux risques indépendants, tels que les
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accidcnts automobilcs, lcs criscs cardiaqucs, ctc.) p()sc un autre problèmc. Lorsqu'unc
catastr()Phe survient, t()us lcs assuri's cloivcnt ôtre indcmnisés cn même temps, cc qui crée un
risqr'rc intoli'rablc p<tur I'assurcur krcll. lincorc récemmcnt, lc scul moy"n rrirbl" 4c protccti'n
L()ntrc ce risque était la réassurancc irrtcrnationale. Les no.uvcaux produiis offerts s.rr les marchés
financicrs mondiaux, tcls quc lcs produits clérivés en rapporr avec les conclitions métégrglogirlues
ct les obligations catastrophcs, pri'scntcnt de nouvelles possibilités prometteuscs de mettre cn
commun un volume important de risqucs covariables à l'échelle internationale. Cc système a déjà
été utilisé avec succès au Japon ct aux États-Unis pour répartir les risques d'assurânce contre les
séismes.

La Société financière internationalc (SFI) est en pourparlers avec un consortium de compagnies
d'assurance et de réassurance privées, de courtiers d'assurance et d'opérateurs de produit, dé;.re,
en rapPort avec les conditions météorologiques pour créer une société spécialisée dans ce sectcur
fnVeather fusk Transfer Company, WRTC). L^ SFI mobilisera ses compétences er ses capacités
de réassurânce, parallèlement aux directives et aux travaux de la Banque mondiale, pour éûmin.,
lcs obstacles à I'entrée sur un secteur qui reste relativement limite et aifficile dans les marchés en
transition. La Banque mondiale mène des recherches actives dans ce domaine, en collabor"tiot
avec I'Institut international de rccherche sur les politiques alimentaires, l'Instiruto di Studi
L,conomici e Sociali (SICFIELGi\ITî) et I'Université de Rome << La Sapienza >) en Iralie,
I'Université du Kentuckv et l'Université d,État de I'Ohio 

".r* 
Ét^ts-Unis.

Source : Jaffee, Steven, Ron Kopicki, Patrick l-abaste, Iain Christie. 2000, ,rpromoting
Agro-Entetpdse and Ago-food Systems Development in Sub-Saltaran ,4-fiica.r,
Backgtound papet ptepared for the Vision to Action Update. Cet encadré est extrait du
document ptoiet de la Banque Mondiale : Afrique, stratégie de développement rural, de
la théorie à la pratique, le point en 2001. Téléchargeable à I'adresse suivante :
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synfâdsa thématigue - Microfinance, ôangues agicores,
financement de l,agricuft ura

bangues commerci,ales .' guels partenariats pour te
? Betty Wampfler, Christian Baràn - décembie ml

Introduction : lee conatate à l'échelle de pAfrique de I'ouest

Le secteur de la microfinance s'est forterrent développé 
.en 

Afrigue de l,ouest dans les quinzedernières années. En fin lggg, à l'échelle de l'uEtr,tba, on dénombrai t zsl institutions demicrofinance (IMF) officiellement déclarées. Au 30 iuin 2000, elles représenaient un encours dectédit de 93,7 millions de FCFA et un encours aes âepats de r74, g i,,iflior* FçFA eAsMEC-MRDM)' Compaté au volume d'activité des banqrrer' .l"rriques, le sectetrr de la rnicrofinancepeut apparaître encore f*b.t::nt développé. cependant, sà décentralisation est un aventagecomparetif imporant: en 1997,1es 188 IMF répertoriés offraient262gpoints d,accès là où les84 banques et établissements financiers n'en proposaient que 582. C'est face atrx difficultés desbanques à s'implanter dutablement en milieu t*rt, que la composante nyale de la microfinance
s'est fortement développée en Afrique de I'ouest.

Le secteur de la rnictofinance recouvre aujourd'hui une grande d.iversité de formesinstirutionnelles (mutuelles, associations dlépargne crédit, entrepdses, projets, ..), avec des degrésde dévelopPement variés (de la micro-inttit"tiÀ locale aux résàa,.r -ot*tistes'nationa'x) et desniveaux de professionnalisation contrâstés. Pendant leurs phases d'émergence, ces institutions sesont le plus souvent développées à I'aide de fi.nancements extérieurs ,t/iu par lamobilisation deressources internes' En phase de croissance et de recherche de pérennisation, les IMF ont besoinde sécuriser le placement de leurs excédents, d'acquérir une crédibilité institutionnelle etfinancière à l'échelle du secteur. cetains grands rés.a.r* mutualistes envis4gent de créer leur
Propre établissement financier; mais la plupart des IMF n'ont pas une envergure suffisante pourautoriser ce type d'arnbition et se toument vers le système bancaire classique pouf tenterd'assurer leur ancrage dans le marché financier.

Le secteut bancaire recouvre lui aussi plusieurs types d'institutions : banques comrnerc.ialesprir'ées, banques de développement sous ,égiorâi.s, banques agdcoles encore largementpubliques' Les banques comrnerciales testent eisentiellement urbaines, leur décentralisation selimitant aux bourgs centres dans le meilleur des cas. Très souvent, les banques sont surliquides,éprouvant une grande difficulté à iouer leur rôle de financement de l,économie. Elles seconcentrent sur les secteurs d'activités les plus rentables et les plus sécurisés (commerce,indu^stries, " ') et limitent leurs investissements dans le secteur rural et à fortiori dans le secteur deI'agric ulrure farnili ale.

Les banques agricoles, là où elles existent encore, sont sou\rent les seules à s,aventurer dans lefinancement du secteut agricole. Mais là encore, leur choix se porte sur des fi.lières ou des zonesprésentant des garanties de rentabilité et de sécurité (filières organisées, garantie par caution sur leproduit final, zones irriguées, -..). Malgré ces choix prudent., 1.. déboi-res ont été impotanrs errépétés et tempèrent souvent durablemËnt I'intérêt dÀ banques à in'o"rti, aL, le secteur agricole.

La têfotme du secteur financier de la plupart des pays africains a profondément modifié la donnepour les banques, obligeant bon tà-Èr. d'enire elles à adoit., des procédures drastiquesd'assainissement de leur gestion. Celles-ci, conjuguées à la forte incertitud" q,r" la libéralisation aintroduit dans le secteur agdcole, sembl..r, li-it"", drrrrntage encore la propension des banques àinvestir en mifieu rural et agdcole 
o -- r^-r-^^urvr' svù rr4rr'.

Après quinze ans de développement de la microfinance, I'Afrique de l'ouest offre donc toujoursI'image de deux mondes cloisonnés, un secteur bancaire classique replié sur son espâce urbain et
gui dispose de lessources financiètes non valorisécs et un secteur de la microfinance dont ledéveloppement est handicapé, notamment, par des besoins de financement non sadsfaits.
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Pourtant, quelqucs exemPles de telations firrctueuses et à benéfices réciptoques entre banques etIMF existent en Afriqttt ât I'ouest et Peuvent apportel des enseignemerrts de nat're à renforcerle partenanat entrc leJ deux secteurs.

1. r-es difréûertes fornes de telations eûtre banque et rMF

11. L'absenoe de datioa

contrairement à I âmédque Latine par exemple, ou dans une moindre mes're, à l,Afrique deI'Est' où le secteur bancaite a souvent particip ê à l^ creation d'IMF, l,absence de relatjons entrebanques et IMF a êtê rule caractéristiqle fort. de la phase d'émergence de la micro6nance enAfrique de I'ouest' Cette configrrration s'y pérennise 
"rrlo*d'hui dans bon nombre de contextes,tant urbains que ruraux: le secteut bancaire et le ,*i.* de la microfinence co-existent, oansjamais se rencontret; leuts clientèles-cible ne sont pas les mêmes, les produits proposés et leslogiques de déveloPpement diffèrent, au point que la concurrence n'existe pas entre les deuxtypes d'institutions' ce cas de figure reste fréquàt dans les situations où la microfinance cibleune clientèle particulièrement défavorisée, dans le cadre de projets ou d,institutions fortementappuyées de I'extérieur et déconnectées du marché financier.

Mais l'évolution des contextes économiques, la ptession tenforcée qui s'exerce sur les banques, larecherche 
-de 

pérennisation et de rentaËilité a. h microfinance conduisent les de'x secteurs àrenforcer leur logique de déveloPPement et de conquête de nouveaux créneaux de marchés. Enmilieu urbain, et péri-urb^in, la transition vers une situation de forte concurrence peut être rapide.

li\. Le concruïence

Elle peut s'exercer sous plusieurs formes.

121. La bangue crée une actiuité de rniuofrnance intégrée

La banque vise dans un ptemier temps à 
- 
âargir son porrefeuille de crédit auprès d,une catégorie depopulation qui n'a pas 

"ttèt à ses services classi{ues pour des raisons qui sont rujourd,hui bien connues :éloignement géo-gtaphique et culturel, 
"br.,r." i. garantie des emprunteu$, volumes d,activitééconomique faibles entraînant des besoins de crédit et Ëcs ."p"1rî d'éË""g"; de faible montant, tropcoûteux à géter Par-un: banque classique- Dans un second temps, la banque esprère amener cette clientèlecaptée à la mage de la populatio. o 

-b"t.arisable 
> à accéd., ^ro* 

normes et aux pratiques des servicesbancaires classiques

(f, Etude sur les SFD/ C-anemun/IRAfut/ ,4oti/ | gg7)

I'a ællecîe clc I çaryne ntrale par b biais d'nne IluIts peuî coastitner ane artw moriurion nrnme æh sembh êtn h &rs poilrlet matuelhs nmmanaatains dc cmissa.næ (rfc2) dàeloppees par la caissc camemunaise dEparyne et de cridit (ccEDau camemun' Globabment, lt Mc2 t! no ùt:t qoilooiionne sehn ùs pnncipa matsabshs. (Jn @dsenbnt de hccEI siège au cA de h MC2 aaec poix conssltatiie ei an nmité dc cwdit aaec dmit de aeto. I-a ccEI crt rvmmissainatx comples, édiûe les ratiot prudcntiek, asstrrv le conrnôle des Mc2. At démanage, t4 ccEI arsrrrv h fomation ùr,;;:,:::: 
:**K:i::,r! 

materiet cette expéience orisinah cherche à allier t pîo1rrr;ooolir., bancain it ta forw des

['e finarrcenrenl de l'aq'iculture faniliale. Quelte contribuliorr t.!e la nricrofirrance ? Janvier 2002
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Pour toucher cette clientèle, la banque crée en son sein, ou éuoitement rattachée à elle, une unité
spéodisé" loi développe les techniques de la microfinance : proximité avec le milieu i"r-"tt*twre connaissance plus fotte des clients, de letrts activités ei besoins de financemenÇ capacitéd'intetrrédiation entre les clients et la banque pour le montage des dossierc, adapation desptoduits à b derrrande, suivi tapptoché permettant de sécuris-er les crédits, mobilisation de
garantie sooale petmettant de, pallier à I'absence de garantie matédelle, progressivité dans la
relation de setvice et tentative aê rueusation de la aienlde par des liens t*rorJes entre produits
de cédit et épargne.

Ce type de tentative est déveloPpé sous d.ifférentes formes, parrni lesquelles le linkage, promu par
I'AFRACA est I'une des plus courantes. r- ----

Ce type d'initiativl est le plus souvent développ êe pat les banques dans un rayon geogtaphique
ptoche de leurs guichets' en zone urbaine 

"" peri *t"itt". Il visè souvenr aes plbficî fdninins et
ne touche dots le financemen't de I'agriculttue qu'à travers les productions agricoles des femmes
(maraîchage, embouche).

722. La concufinence entte banque et IMF uisant les mênes publiæ

sans que la banque développe des sewices spécifiques de microfinance, la concurrence peur
s'insta'uet qr:and, dans une zone donnée, les à.,r* institutions visent les mêmes publics et les
mêmes besoins de financement. C'est le cas notamrnent dans les zones r:rbainæ oo poi r:rbainesoù des IMF mutualistes d'une certaine envergure visent des créneaux de cÏentèle déià
relativement aisées et susceptibles d'apporter uû ntirri-nm de garanties requises par les banques
(commetçants, ttansformateurs,- très petites-- entreptises, organisations ou groupement de
producteurs stabl€s, .-.). Ces créneaux de < clientèle intetr.récti-oite )) sont souvent dlémergence
récente et int&essent les banques depuis peu ; de par lenr proximité géogtaphique, les IMF ont
souvent été les premières à allet vers ces catégoriei de clieitèle. E" milià t*A, la conc,rrence
peut toucher certains types de public comme les organisations de producteurs (groupements
villageois, ...)

i
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Fédéntion des Caisses populaire du Butkin" /

b Jifdiration des ai*! Popuhins ds Barkina Faso, pnnièn instittttion de mimfnanæ du Ws, est sn rtscau
mstsaËste awien et tràs ùfaelEpé aa Barkina Faso. Comie ta pttpat fus r€seasx mutualistes oaut-aficains, bs caisses
sont imphntées en miliea arùain et ùns hs boatgs ùs qones rumhs.- Elhs totrcbent principahment sne clienîèh < aisêe t ùslla(s ù senaarpublic on piué, fu nmmerçaoti, ... Ctt caisscs tosiltent te neniprWc quc æhi de la C,aissc Natiotuhù Cnidit-Agrimh ct hs funx iailitulionsfnanciètes se trouaent alon en dtttation fu nnanwnæ.

CWQI Sissilï / CNCA Burkina

l-a nmposante nidir du pmjel dc diaetoppement nrral fu la pnainæ ù h Sissiti az Bsrkina Faso a pm,a à h foisl'implantation d'une agence dê h CNC4 ùn.r le Cheflieu dc la pnùnæ Ur) et h misc en phce d,sn r{seaa ùCI/ECA' L'énde fu faisabilité a été rcalisée nnlointement par ta QflCA' a 't 

Ehateur cbargé fus CVECA. Aamoaett dc h mise et (tttuw' an pmtocole d'arcord a éu stgié entn lbpérateur CIIECa et h CNCA pour prcuoir
chinment les objets de nedit et hs pubtics (es aithgeois in,tiaidtretlenroi poo, tes CVECA, les gruapements uilhgeob et
plus pricisément hs gvr'rpemenls cotonnirs pour la CXCaI releaant d, chocnne da deux instituriois, to CWCa éIant par. t,
nollnt'x l- 

^-1^--:-^ 
,I^ -,,C-, -,- ^-,,-- t t 2 t 

-Y 
t,2- 

'aillens le Partenaire rte ref nancement rhr réseau de CIIjL,,|. Malgré æla du pmblàmes sotrt clans æftains ai,

Le financement <le l'aqriculture famitiale, Que//e contributiort de la nicrofittaùce '/ Jarwier Z0A?.
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Dans la Plup"tt des cas de concurrence de ce type, on observe une premiere phase de( conctulence sâuvage D sans tentative de conce*"uoï qui peut être fonement dommageablePour les deux instinrtions : conquête offensive de nouveaio .ri.rrts, y compris s'r les territoiresdéià occupés par I'autre instituùon' pas d'échange d'infomradon, t ortilità avêrée des équipestechniques' "'débouchant souvent sur des problèmes de cavaled.e, d,endettement, des crisesd'impayés " ' Quand les deux instirutioo, ,r"rrlrnt s'implanter durablement dans le rnilie,,' cesphases initiales à haut risque sont souvent suivies 
-pT :i. phase de concertarion visant à régulerIa concurrence' 

loire -à 
récupéter les r-pr/1 gàerc, pir l'"rr"rchie des phases précédentes.L'enieu devient alors de m.ttre en place, r" r.irt. ..rrùes de risques, des règles et des outilspermeftant l'échange drnformation, I'exercice- de- la pression ,â.ia. et juridique po.,, leremboursement des impayés, l'appli."tion de règles d'octrti de crédit homogénéisées.,..

La centale de risgue de I'Olfrce du Niger

Les gstèmes dc mittafrutce se ront àfueloppés fuas ta 1oæ ^& 
lafiæ à pattir fu débst fus années g0. cbSt d,abord hFonû ù Déwtoppeneat wthgeois Fnf4, o,l i n àrryomatiîn d, É ,naon dc fnanæment de toftæ ù Nigcr,qai se stmÉarc en mutuelle d'epargne 

:t dc cfidit qai aboatit au P-GKùID prfnnt funs h qone aryiourd,hsi. Ir riseaumutaallste I{ltetggcsso, so'lhna par le. réscas tltgo*r, sinplante ùns 
'h 

<orre er, I ggà . lts caisses ûlhgnisesdEparyte et de cfidit '4atogeries sonr iniriéet par i 1IDR en I gg4, à h demanù dc h BNDA.Dans ar pnmier temps, ht institutions de nicrufnan" ** se /ianr ane drrrcaîence séaèrv. AsseqrEidemmt, b nnslat daùngcr ù ætte to'lctttreflîe eftitée, fuxs trn- enùnnnement_s_ryI dii|eib et rtosoant et un aaterte dïrîrFJéJ trèsi'tpÛtantr nndsit à sne ùàarcbe da conærtafion entn h BIVD,A , îo cvncA, b FCRMD. I-a rfæpémrion dcsi'?'PaJés et I'assainisnmentfnancicr de h qone daienneat hs enjerx roi*o rh /a nnccnation.

celle ci se nncrflise à îraaers la n{ation dhne centrah dc.Nsyae qù tta pmzettn le dialogne, hs écbatgcs d,infuuatioas,l'adoption ù ùgtes rvmmunes posr rbctni de mdit ct ra ficaphaîion das inpa$s.

cem sftatégie pone vs fuix : 900 millions d'impa-1téu on! é!é rtmpn{s jusqnîci par ceue action, hs menîalités pr rapportas r{dit ontfortement éaolué, aboutissant à un ititrJ**ioissemeit de L sitsation dtrfaancement ù la qonc.

Ll' Les dations de partenariat entre banque et institution de microfinance

Elles peuvent prendre plusieurs formes, non exclusives l'une de l,autre et qui peuvent secombiner progressivement.

131. Panenadat frn an cier

son degté d'apptofondissement dépendra de la qualité de la confrance qui va s,insta'rer ou nonentre les deux institutions, des perftrmances financières obtenues, des ,.rro.,r.es disponibles depaft et d'autre.

La forme de partenariat finan.ter qur elrgage le moins les deux institutions est le placement desexcédents d'épargne et de trésoreri. a. t'tïitt auprès de la banque qui en garantit la sécurisation etéventuellement la rémunération' Dans ce cas, ce sont essentielr.à.nt Ës critères de proximitégéogaphique qui rronr déterminer re choix de la banque p", iIMF.

Le refinancement de I'IN{F par la.banque rccluière un degré de confiance plus important entre lesdeux institutions' Il se tat à d.r ..r.,.1ition, ,rég"ocié., (taux d,intérêt, échéancier deremboursement de crédit) qui, iusqu'à un certain poin-t, pourront s'assouplir à mesure gue la

Le financenrcnt cle l'aqticullure fatniliale. euelte t:ontriltulion tle la ntit:rofirtarrce ? Janvier 200 j
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confiance se consolide. une relation durabh d; ,.fir,"rr";";; ;";; ; il sou'ent ";;;;;;par des résultats de gestion, des résultats financiers, I'application de normes réglementaires que
fIMF doit pouvoit pÉsenter téguliètement à la banque de refinancement.

La rcIation de refrnancement dec CWC/I Niono / BNDA

l-a Baryrc Naionah ù Dncloppaznt furiæh ù Mali é,ss'ttrc h nfnanæmnt ùs CI/EU ù lDfiæ ù Nigr. En
ùæmbn 2U0, fcnwn ùs mdits sar nfnattcvmmt était dê 660 millions FæA, nntn 544 nitlioas d'nnan ù cnidil
ssl rlcssoutûts i ntcrnct.

b ddit ù rcfnantuzeat cst conc{ù pdr h Banquc aux Unions ùs CI/ECA qai sc portnt gamttæ ù l'cnpmar ct
assnnnt la séhûiotr dcs caissa qri poutmat b,k,ifcicr dil fiédit, cn fonction dhn cabier ùt charyæ nntmctualisé pcc h
Batqae. b cr{dit est mncÉdé à sn taux de 8% F, h BNDA aux Unians, qri elhs mêmes h dtnùùrrr à lH/o asx
Caisses.

Mais dans nombre de cas de refinancement, la confiance témoignée par la banque à I'IMF peut
restet très théorique, dans la mesure où la relation a été développée sur la base d'un fonds de
gatantie placée auprès de la banque et couwant une part déterminante des dsques. Ce fonds de
gatantie peut avoit été constitué sur les ressources propres de I'IMF, et avoir quelques chances
alors d'être un outil duable. Mais le plus souvent, ce fonds de garantie émane d'un bailler.rrs de
fonds extérieur qui tente de consolidet ainsi une relation d'inter-connaissance et de confiance
enfte les deux institutions. Ce type de contrat est, en principe, assord de clauses de prise de dsque
progtessive par la banque, mais ces clauses sont peu observées dans les faits, les IMF n'ayant
qu'une faible capacité de négociation une fois que le baillsurs de fonds s'est retité.

KOKARI et Ia Sonibank au Niger

KOKAPJ a pour origine an pmjet de dcaeloppemenT cvophatif idtie en t 989 par IONG améicaine CLtlSA, awc h
sontiett dt IUSAID. I-a rtructure ROKAKI a âté r€ée et 1994 sous fotme & mopératiae pr &s cadws da p@et, dans
l'optiqm d'urc phvnnisation drs aclitités à# dt fnanæment engageu. En 1997, KOKAN a octrc1é 168 ffiédits-
gmapements, soit cnuimn 4M0 bénefciains inditidueb, pour an montant dc 376 milliots FæA. La stntcturc ne nlbcte
pas I'tparyne. I-,afonction dc mdit at exercée par KOKAKI soas datxfoûnes :
- l'internédiation enln tes gmupements uillagnis er h SONIBANK
- la gution de la ligne dt redit mise à diEosition dc KOKAKI par IUSAII)

It mdit à l'agimltuw ruprcsente rnpaft imponante dufnancemenîs de æ SFD : en aolume atmilé dc lggi à 1998, , hs
intrants nprésentaienî i6% du portefeuille, l'emboucbe | 6%o, le commerce de pmduits agriwhs i4o/o, l'extmction d'hùh 3%
eî le petit mmrlelw 1î%. En / 997, les fnancements à I'agriatlture étaient dt l'ordrc ù 6tr/o du poftefeuilh annsel l-e
.tFD ut ùncfortemmt lié aa isque agnmle.

Cc Artème d'intennédiation e$fondt silr un lien structarcl auec une banque nmmerciah et a âté ilfl{a à I'oigine potr inciler
la banqae à s'inaestirp ent dans le secteur ogri*h. Its résuhats soù de re point & aue mitiges :
- h banqae nnsent efectiaement an aohme signifcatf fu cndits à l'agint/tun
- mais nn dcgi d'engagment et dt pise fu isqae qai deaait êlre tmissant dans l'optiqae des pmnoteurc da dispositiJ ab
pas éuolné dep*is h ùbilt : h pise de isqne de h barque est toujour.r nnllc et hsfonds allosés au n{dit en dehors fu ystème
tltfonù fu garantie soû limités à des lignes dc érddit ertéieurcs phcées la par dcs bailleurs dr_f*dt
- les relations entn la banque et KOKAKI sont minimales : les décisiou dhtilisation da fondr ù gamntie sont anilatémhs,
l'infomation cirath très mal, les nilaets sont epindiques el ne uisenl pat à h ùfnitior d'ane stmfégic cornmgne
d'intentention en ailies rara/

Dans les exemples observés en Afrique de I'Ouest, la relation de refinancemcnt est le plus
souvent accomPag.ée de placements Pâr fIMF (fonds d'assurances, réserves obligatoires,
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flnanc'cment de l'agriculture ? Betty Wampf,er, Çhristian Earon - dôcpmbie n|l

exctâdents d'epargne) auprès de la banque de refinancement. Cette relation est en genéral
erclusive Pour I'IMF (qui n'a qu'une seule banque de refinancement et de placemcot).

Plus rarement, la telation de refinanceûrent est simple, sans placement: c'est lc cas des benques

lPgcifiquement crééel Potrt refinancet les IMF à des taux cdncessionnels, cornme lr Banquc de
Solidarité q* vient de ctéer le Mali" pat exemple. D'auÈres banques de ce type existent 

"t 
orrt

souvent été cr'éêes dans le cadre des stratégies de lutte contre Ia patrweté (BanqL des Pauwes au

Jietnarn? Per exernple). Bien qu'elles soient céées poru soutenir I'action des IMF envets les
62ngel 9. pgP"l"tions et les zories les plus défavorisé"r, 

"" 
type de banque rqxésente rm dsqrre

non- négligeable pour le secteut de la microfinance : leur c"r"ci.rr éminemmeni politique r*d l"
gestion des crédits difficile et peut contribuer à détériorer à nouveau les mentalités facè au crédit
tant au niveau des IMF gue des populations bénéficiaires.

Dans une formlPlus approfondie de peftenariât financier, la banque peut iouet un rôle de caisse
centrale de I'IMF.

132. Pattenadat techniq ue

I-e parte naiat financier peut êtte complété par un partenariat technique, fondé srrr la prestation
de service de la banque pour I'IMF.

Cette prestation de service peut porter sur de la formadon, sur du transfert de fonds, de I'audit,
du contrôle.

Elle peut aussi être plus étroitement liée au sen'ice financier de I'IMF: la banque assure à ses
guichets l'octroi de crédit et la collecte de l'épargne, pendant que I'IMF se concentre sur un rôle
d'intetmédiation (constitution de groupes, analyse- des demandes de crédit, validation des
dossiets, suivi des dossiers ...).

Nyea Musow (M"pti ) / BNDA

I'ficta Mtson, æt arc instittttinr, de ilidit soliùin ùî*toppt ùns la ïith dc Meti ùnr h aùr d,un pnjc, ùnt h
Batguc Nationale ù DéaelEpaant ' grirh ù Mati a- assarf la maîtrise dbrurage, Posr aîsrwî sn joaîtionncant,
LIMF a osaett o, 

-yrytu daw l'agnæ BNDA dt h ûth ù MEti sar hqael ctlc acrsc cùaqrc scaahc ù Aryt olhaâs
et à pmtir duqacl elle fait ùs mdits ; ùns h cas où les de6tt ni safiucnt ps, h nnpn fonaiorrflc q,rrrrne n mmptc ù
décoaotrl, aaec ùs tvn!îions ptnâgociées ; h batqac nc ntttaît qae \TMF ; ælh ci îimtïnc nnptabititt a diEose dhn
Eslàme ù saiai iiliaifuel ùs d,Q6ts ct ùs ilidits.

ABA à Alexandde

Ahxandia Business Association est rnc IMF intmtenant funs la aille dAhxaadric ca Egptt. Eth a su ,roscr ttrre
rclation partiaiièrcment eficaæ ailec ilne banque prtenain : /'IMF- a dç0il h fonù de m;dit dont elb a été dotée ssr s,
nrtîpte barcairc. Its empmntetn wtinnt, aPùs @pnbation ù lem dinande par hs instarcts nmpétcntes di 1TMF, b
montant de leur nrdit ar gnichet de la banqne à / aiù d'un cltèqae remis pr \IMF. Ilç anscnt lnr nmbonrsemett at
gnichx de la banqae str le MntPte dc l'izsfintion, h banque infome quoîidienæment \IMF des ntraits et des antcmafis, æ
qti hi pnmct d'êtn infonnée des ntards et d'intmteair h bndcmain da constat. I-et agexts de I'inrtitution ne maniprhnt
donc aamn"forfu æ qaifacilite le nntnôh.
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I 
rzfowioa dt nfdit cst cxcnie par K}I(AN sou ùaxfonnæ :

- l'internédiation ntn fu gntecmmts virhgeois ct h ft),flBANK :KoKAN asst,Ê ta ntalnns d"'goP;r, h*forrrutoo initiah, t'étaù u h ?i* cnfomc ù ta &nanù dc fifdit ct hsaiù ùç nnbunscaa*s ; c'ctt to bonqrc qu oanie tt ,tyiîri1-;"prp*t rodr ut ..nr ùr rignæ d, ilfdit adcric*nrfunicili'fæ ezch;.h;grot4ct t aiptoooiiorqo;i'rgy t*oriopînr:pniao h ,rtdit ct nmborn* bs éclnanæs ; na#li#H'#";3lo::m:/;; b-fio,iqp* Ëro,fo,, soivnr h aobitiscrparausion àiuamrc
I-es scniæs dr KDI(AKI sont ninanffis pal m difénntict de tau d'intér€t *: toy, nrfoadt ù gmarie (h bangrcf:#;;ffi *:l;:::&?;H,{i:;."!-'r,;#{,*h.rood,i'si)*;,ùwo,|opo,'*,
- h gstion ù h Ëgnc dc midit mise à disposition de KoKaRI pr |T.JSAID hrs ù son ntmit ; bs mùalirés pmtiqaes ù
i;';&#f';T;::#t#'*tr;tr:::,:,##;;)roo,notp,)'Ë,s,ot"; sa,h h dmsaêmtion cbanse prisqub,e

synfâésc thâmatique - llicrofrnan"":!??q!": agûctba, lyques c,,no,94yioe.s.: g,e/s partenarrats pour tefinancemant de t'agÈbutture i c"w-w;;;i;"n cnristnË dïÂn - dê'embrc nol

D',auttes forrnes de partenariats sont en coufs d'expérimenhdon : dans les zones de migtation@assin du Fleuve genegel) Par exemple, des expériences de mobilisation des fonds des r*grants
5ËT 3ffirîtr ni$ 

et des u"tq"Lt Po'r assurer le ffansfert de fonds de Ia France vers les

133. Pattenadat ins tîtu tîonnel

celui ci peut prendte des formes différentes selon re stade de développernent de I,IMF.
Au stade ptoiet' la banque peut être un acteur déterminant de la création d,une IMF: initiateur,maître d'ouvrage, présidàttt t., membre du comité de pilotage du ptojet.

t
I
I
I
I
I
I
t
J

I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
t

BNDA Mati,/ Res*

cinq dts six rtseasx de cr/Ec+ exislant aa Mali et desx insîirutions de midit soliùin ont été à;aeloppis aaer difliirentsbaillearc dcfonds (KFw' AFD' (JE) da.ns le cadre depny(s ùu hsqaels h BNDA ajoaé ystémaîtquement le ûh dlmaîtn d'oawage' 14 BND'4 o omené n connaissa;i 
^ 

Klnes î'*ptoo*r;orr, ta-nnnaissance des acteun et lesnmpérences PmPns à son activité' E//e a pa êîre amenée à intenenïpon,iiûrr, ùs ùgociations aaec les asroités de tsterle":;,#:,; f,*,f*,::i:::: : ::f::::::: ,!::o i; i;,:;;"i, r, d*,{e a pnwis de mn ,,ne connaisanæmnaelle et drnstaner si ctimat de mifance entrz ht réseaux.a t" o*fii'frii'ffi)f#i:îrî;#:;'ï,
de la BNDA mefois h pn-1et ;fir{.

La CNCA et Ie prcjet
\t

Ir PPPCR était u't Prya de nvdit mlidairc à des gmrpu fufetzmes qui a été ittitiâ en I ggg, funs la pnaince sabélienneda Yatenga' A I'isstte ù dix ats dt dtaeloppemînt, it tratnithit orà is 
.0!0_rËr!r:! rcpanies ùxs six pruainæs du',:#;,î;:;;';#i,#,i:-:fi;i:::'frryj::';;;d;'iron En,eee, îo,oins** ai,t1e, er des

I'e prciet' fnancé deptis | 990 par rAgence Fmryaiæ de Deteloppeûtcttt, étair pkcé soas h ftspo*ahilité dhn comiîé dePilotage nmposé det itstitarion-i qui ottt conlribtté'à sa r{ation ;'orc;, AFD, sahel actioi, et cIp* D.
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synfâcse thématique - Microfinance, 
l??q.r".! agro,olcs, la1ges commarcîare.s..; guels partenariats pour relînaneement da fagieulture z à"ttv-wà-rii;, chisgai Baràn - déæmbre tuol

Dans ce type de parten etiat, h !Tq": pd.ipe à la définidsn du < modèle > instinrtionnel deI'IMF' au choix àe I'opétate'r, à l^ acfinieon a' cadre contracrtrel riant res institutions partiPrenantes ; elle peut influet sur les choix statégiques de lîMF (zones d,intervendon, tlpes depopulations ciblées, produits proposés, taux a,nîoer, .; 
"t 

i_porer des règles, des normes dedéveloppernent et des conditiorr, à. .oil"boration ent,e t'inap et son environnernent. Le poids dela banque' détetminant dans ce type de situation, peuf eoà ,.-p&é par les rapports de forces'instaurant entre les autres acte'rs institutioryrels , i'nap, les pouvoirs publics, le ou les bailleursde fonds' Le patenari at rMq,/b"rrqr. p:;; êre ici de ielativement rongue dt'ée, notamment
,t#ffLi"t:i":ï.ïr"#ation^d" itfi"âncemen t et/ ou une con*acnralisation régissant ra

A I'issue de la phase < projet >>, plusieurs évolutions sont possibles : la banque ne conserve avec leprojet que des telationi fitt"tt.iates et ou techniques (cas à. r, BNDA ao uai evec les cvECA) ,
i:j,lffii;r:ir::tt'r#: banque p.,r, en devenir actionnaire er conse,,,rer un rôle dans

Inve$€tnent' on e pu observer.quelques tentatives de banques qui souhaitcnt ouwit leur capital
I ;irff 

lots de leur ptivatisation t;; Ë. ";ôles en sont plus rares ou peu aboutis pour

La stnrchrration progressive d'un secteur de la microfinance, autour d,IMF reconn'es légalennent,et d'associations ptofessionnelles constit'ées, semble être un facte'r favorable au développementde partenariats avec le secteur bancaire. Même s'ils restent très embryonnaires, de tels partenariatss'esquissent auiourd'hui dans le domaine de,l" forrrrai;;* .*"*pi" (formadons aurtechniquesbancaires, à I'audit, âu con*ôle, à l'analyr. firr".,.ière ...).

2. Intérêts et contraintes du partenariat enûe banques et IMF
La diversité réelle des formes de partenadats ne doit pas faire illusion sur leur nombre et ler:rdensité' A l'éche!: d" I'AfrQue de I'ouest, ils restenr tris limités et sont le fait des trois banquesagricoles essentiellement' Il ne faut pas ,'ill,rriorr.., 

11r, q,t: 1ur l,implication agricole de cespartenariats : la plupart d'entre e,r* (à l'exception notabl. à. h BNDA du Mali) sonr ciblés surdes IMF tyant certes une certrirr. proportio' d'activités rurales, mais pattageaHt la prudencedominante quant au financement d. l;agri.ulture famiriale.

21. Quets intérêts les deux secteurs ont-ils à se rapprocher ?

211. Les bangues

Les banques' notamrnent celles qui ont des ressor-f..., disponibles, ont besoin d,étendre et dediversifier leur portefeuille de crédit, dans des conditions de sécurisation satisfaisante. Les voiesde développement explorées jusqu'ici ptésentent des limites évidentes : les créneaux de marchésurbains se saturent rapide-.rrt (.rituation économique des fonctionnaires - créneau de clientèle

Le finmcenent de |agriculture fanitiate. Quelte contibtttion de la microfrnance ? Janvier z00z g

Darc l optQrc dhtc p
d'orumge ctgt'if*nierdith ligne * æat- La rcsnsnt a &é cdùcparh cNu anlmjet à n toæ ù ,o/o,fus de9%.
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SyntâCse thâmdique ' Microfrnencd, ôery.uc..s agricoles, lqnqtes æmmerciales : guels pertenariats pour te

frnancement h l'agrtcufture ? Bctty Wamûar, Christiaà Baron - décembie fr01

important des banques- qui se détériore, peu d'actjvités industrielles, forte parr de llnformel dans
les économies trrbaines, ...) et les tentatives de developpement en milieu nrral se sont
généralement soldées Par des échecs. Avec la libéralisadon, Ë d**toppenrent de la demande de
produits vivders des villes, certaines économies nrrales et agdcoles arrràrce1t un développement
signifrcatif et les banques commencent à y voir un créneau dé marché potentiel.

T"." à leur ptoPre incapacité stnrctruelle à se décenualiser, le partenanat avec les IMF peut alors
devenit une alternative crédible Pour les banqrres. I-es IMF peuvent assurer I'intemrédiation
ûnancière evec les zones et PoPulations éloignées, elles pr.-"tt1 prendre le relais de stnrctutes
rutales qui assutaient jusqu'ici de manière peu fiable un rôle d'intermédiation de crédit
(otganisations Peysannes, grouPements, collectivités locales, ...). L'enieu potrr les banqges est
alors d'identifi.er et de fidéliser les IMF les plus petfor:nantes et les moins risquées.

Pat ailleurs, a! delà du catactère fonctiorurel des IMF, ce sont aussi les lignes de cédit ertérieures
et les fonds de garantie qu'elles ePPortent qui peuvent intéresser les banques et ler:r pertrretue de
dégager wre marge sans grand risque.

L'intérêt des banques, notamment de celles qui restent au moins partiellement publiques, peur
être aussi politique : le partenariat avec les IMF rurales peut l.w petmettre de mieux ràp1; leur
mandat de financement du monde nrral et du secteur agdcole.

La libéralisation économique qui démantèle les mécanismes de sécurisation du crédit agdcole sur
lesquels 1'appuyaient les banquel jusqu'ici (gestion administtée des filières, monopole 

-public 
sr:r

le prcduit, caution du crédit stu la collecte, ...) r" obliger les banques à recherchir deïouveâgx
moyens d'administret le crédit si elles veulent poursuivre leur 

".ti..ite 
de financement de ces

filières qui peuvent rePrésenter des volumes de crédit particulièrement importants. L'interêt d'tr1
partenariat avec les IMF peut être renforcé dans ce contexte.

212. Les IMF

La plupart des IMF travaillent dans des contextes où l,a mobilisation de l'épargne et la
constitution de ressources ProPres restent difficiles et lentes. Elles ont besoin d-'accroître les
ressources disponibles pour le crédit, de trouver des relais aux fi.nancements extérietus qui
souvent ont fondé leut phase initiale de développement, et de sécuriser leurs placements. pour
mieux répondre à la demande et contribuer à llnvestissement productif, les IMF ont besoin de
mobiliser des ressources longues Pefinettant le crédit de moyen rerïne, ressoufces dont elles sont
forternent dépourrues en inteme et dont les banques peuvent disposer plus aisément.

Les IMF ont besoin d'améliorer leur crédibilité au sein du secteur financier et de s'insérer
durablernent dans le marché. Le lien avec les banques est un des moyens à utiliser pour y parvenir
en se faisant reconnaître de ses pairs comme I'une des composantes du secteur financier

Un partenariat bien conçu avec la banque peut permettre aux IMF', notamment aux plus petites,
d'éviter le coût et les ptoblèmes de gouvemance d'une structure de centralisation finarr"iè.. .,
peut contribuet à renforcer la crédibilité instirutionnelle de I'IMF

Les IMF sont également conscientes qu'elles doivent se professionnaliser. Même sT a des limites
(.f. 22.), le partenanat technique avec les banques peut être une voie de consolidation de la
professionnalisation des IMF. Les exigences de la banque pour accepter de reFrnancer une IMF, la
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Synlâêcc tfiémdlque'Microfrnance, banqucs agrbofes, banqucs eommercides ; guels partenariatc pour lc
financement & l'agriculture ? futty Wampf,ar, Christian Baron - décçmbrc nll

clpacité de négociation que cela suppose de l" p*.t de I'IMF sont autant de factegrs inciatifs à
l'amélioration de la qr:alité de la gestion de I'IMIL

213. Iæs beilleun de fonds

Derriàe les banques et les IMF, ce sont souvent les baillerrs de fonds qui sont à I'origine des
partenariats entre les der:x institutions. Dans les pays où des banques de développement et des
banques agricoles sont encore ptésentes, un même 

-b"i[.*r 
de fonds soutient rô,-*t les deux

catégories d'institutions et la recherche d'une s nergle prccède alots d'une dânarche logique.

Mêrne sT ptésente encote des failles, le consensus sur la nécessité de créer des IMF durables,
autonornes et insétées dans le marché financier, s'est genéralisé au niveau des bailletrrs, et le
patenariat 

"rr:: 
les banques âpPataît comme une des voies prometteuses pogr atteindre cet

obiectif. Par ailleurs, le milieu bancaire, familier eux bailleurs de fonds, leur apparait cornne une
garantie de professionnalisme face à tur secteur de lz microfin 

^nce "to références et
performances encore ttès disparates en la matière.

Cependant, le pouvoit des bailleuts de fonds s'atrête le plus souvent aux marges du secteur
public, limitant sa capacité de mise en synergie des IMF 

".r". 
les banques coûrmo"i"L, ar:x seuls

outils de type fonds de garantie dont les limites sont bien connues : faible incitation à la prise de
dsque Pffi les banques, << oreillers de paresse D pour toutes les partie prenantes, dtrrabilité
incertaine ....

22. Quels sont les conttaintes et les obstacles au partenariat entte les degn eecteu13 ?

Face à cet intérêt récent pour le développement de partenariats entre les deux secteurs, les
contraintes restent très fortes et de différente nenue.

221. La fngilité des deux tryes d'instirutions

L'intétêt des banques Pour les IMF est conditionné pN b solid.ité, le professionnalisme de ces
derniètes et pâr leur capacité à toucher des catégories de populations ,oLrables.

Même si le secteut de la microfinance s'est fortetnent développé dans la dernière décennie en
Afrique de I'Ouest, il n'en reste pas moins un secteur- économique et institutionnel
particulièrem€nt.ft"go!. La disparité des structures y est importante en rerme de taille, de degré de
professionnalisatiott, 

9.. capacité d'autonomisation- Peu d'institutions ont aujourd'hui atteint une
pleine viabilité financière, institutionnelle et sociale. Les situations de crise sont nombreuses, er
d'olgrne variée : les réseaux les plus irnportants ont à faire face aux problèmes de changement
d'échelle ; les crises liées à la croissance des impayés touchent de nombreux réseaux et les IIvtF
de par leur structure sont particulièrement vulnérables aux impayés ; la gouvelïrance reste gn
point d'achoppement important Pour de nombreuses IMF ; les outils de Ia microfinance (système
de gestion, de contrôle, système d'information ...) sont encore fréquemment défaillants et les
ressources humaines insuffisemment formées. Même si I'application dè ta loi Parmec se généralise
Progressivement, Yl-e Paft significative des IMF n'a toujours pas de statut juridiqo.-lég"1, 1..
tutelles ont des difficultés à assurer leur mission de contrôle et de suivi, et nombr.l'IMF
reconnues légalement ont des difficulté à fournit les états financiers annucllement requis par les
tutelles. Autant de facteurs qui limitent la capacité des institutions à s'insérer dans le secteur

Le frnancement de I'agriculture familiale. Quelte contibution cle ta microfrnance ? Janvier 2002
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financier et à y développer les relations de
partenadats.

confiance nécessaires au développernent de
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si la ftryJrté des IMF est évidenre, celre des banquesprocessus d'assainissement du secteur financier au moinsles bangues à developper des initiative, frer"rrtanr unsecteurs md connus.

doit êue soulignée également. Iæs ,

1".r-rro. prerriel temps, nlncitent pes
degré significatif de risqge dans des

u2' r'e difrculté d'adaptet lea prcduits et senices des banguæ eux besoins dæ rùtF
Qr'rand les IMF té'ssissent leur implantation en milieu ruar, c,est souvent parce qu,enes sontarrivées à répondre de maniète fine au* besoins a", pop.rgi:rr 

-en 
adaptant ler:rs produits etle'rs services aux contraintes 

.1g.4.: (montant d. crédit, date dàctroi, echéancier deremboursernent' " ')' cette capacité d'adaptation repor. * la proxirnité et la co'naissance desbesoins, sur Ia flexibilité de I'IirIF, et souv^e.r, ,* sa taillg réduiti ,.rtorirrni des aiustements trèslocaux' L'offre des banques obéit à d'autres règles : économies d,échelles, standardisation desptoduits' centralisation des décisions. Il peut en résulter un décalage entre res besoins de I,IMF etI'offre de Ia banque' pouvant 
*:"T à .{:;;ysfoncrionnernents imporanrs (exeurple : octtoi descrédits de la banque une seule fois dans I'année en fonction du .a"rrari., je l,""tiùté dominanre,là où des ctédits diversifiés et échelonnés dans l'année seraient nécessùes ; ou encore, echéancierde terrrboutsement du ctédit coi'ncidant avec une période de soudure où les ernpnnte'rs ont 

'ne
très faible capacité de remboursement).

La capacité de négociation de I'IMF et sa crédibilité auprès de Ia banque sont des élémentsdéterrninants pour 1ever ce type de contrainte.

22i'. r-a difficutté d'hatmontber les outîIs de gestion

Les pedormances des outils de gestion des IMF sont f:, inégates. si les grands réseauxbénéficiant de I'appui d'opérateurs et de financements extérieur, ,Ë dorent progressivernent desystèmes de gestion' de càntrôle et d'".rdit professionnels, la plupart des petites IMF souffrentd'un déficit grave de procédures et d'o.rtil, 
. 
d. g.rtio._ 4ære* ;; ailleurs, le systèmed'infornadon reste- un ioint d'achopprrrr.rr, sérieux des IMF i., pt* aécentralisées (qui nePeuvent pas être gérées av€c des sysid-., d'information classiques t"-"le, sur 

'ne gestion par< guichet >)' cette faiblesse des ootil, des IMF ,çrér*t" une lirnite importante pour lAconstnrction de la confiance avec les banques.

La compadbilité des outils utilisés par les deux 
-s€cte'rs 

peut être une Iirnite prus stnrcrurelle. Lesnorlnes' les modes de gestion, de contrôle et d'aud.it dr] secteur bancaire s,avèrent souvent maladaptés aux spécificités des IMF' cette inadaptarion limite les possibilités de rransferr direct desméthodes et outils du secteur bancaire vers'les IMF, 
", f..rt entaver aussi le dialogue et laconstruction de confiance entre les deux secteuïs (la banqïg gxigeant des standards que ITMFn'est Pas câpâble de foutnir, I'IMF estimant q*" r., outils ai u banque ne l,aident pas à résoudreses problèmes spécifiques).

Le finmcenent de I'aqiculture famitiale. Quetle contribution de ta nicrofinance ? Janvier 200?. t2
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224, Iæ coût du se,tyiæ frnancier des banquee

Iæ cotit du crédit des IMF q*-.glt po'r oij:.9f {:.r. péreaniser est, en règle générale, élevé (de12 à plus de 30%/an dans tes airrerËntes rMn étudiées à*, le programrne de recherche). ce cofrtélevé résulte de la conjugaison du coût de la ,rrro*.., a" àût-d. transaction et du cotit dutisque' qui, chacun, sont J'rot"ot plus importants que les IMF travaillent en zone difficile.

Dans les cas 
":dtt:: par le Plograûrme de techerche, le corît des lignes de refinancement desbanques vade de I % à phæ ae {sn-ces coûts élevés, srr lesquels hî*g, de négociation avecla banque apparaît le plus souvent faible, peuvent être une tIl" gpoftente au développemeûrdu parten anat de refinancement. Dans à. nombreux caq I'IMF l. peut pas les répercrrterpleinement sur le taux céditeur- final Gl-itc par le taux de rentabilité des activités financées,I'acceptation sociale etpolitique d" t"JJr."er...) 

"t estobligée alots de compresser sesmarges,en tnettant en jeu sa propre rentabilité.

si d'auttes oPPortunités de tessources existent, I'IMF sere tentée de les valoriser ou de les créer.certains Etats disposenl ds lignes de financement publiques ciblées sur les IMF (emprunts d,Etat(coût de 60/o au Burkin 
^ Pt ".tryrr.) : 4glt. à taù .on.errionnel de la Banque de solidadté duMali ' "')' Tout en mesurant les itrc.itit râes liées à ce type de financemenr public, les IMF y ontrecours quand elles le peuvent pour améliorer leur r.rrt"bilité.

Développet les lessources intemes est une autre voie alternadve face à un refinancement bancairecoriteux' La mobilisation de l'épargne devient alors un enjeu importanr porr I,IMF, er peutmodifier en profondeur ses choix str"atégiques.

.Ur. Un nppon de fotce inégl

M"lgté la consolidation des IMF et I'intérêt-récent que les banques porrent à certaines d'entreelles' le rapport de force reste inégal enûe les deux'arp., d instirutiànr. r,es banques ont uneassise financière, institutionnelle, -.rrlt rrelle que les irrar n.o-nt pas encore. La capacité denégociation des IMF est limitée par leur faible poids sectoriel çr,rrtorrt quand elles négocientindividuellement), par le manque àe formation et'de pr.iq". de leur personnel, par leur faiblefamiliarité avec les itandards bancaires....

L'inégalité du rapport de force se traduit de multiples fâçons : faible gains des IMF dans lanégociation sur les taux d intétêt des crédits, risqu., trè, lirnités pris par la banque, clause deproglessivité de la prise de dsque par la banque qui ne sont pas respectées, information degestion des comptes de I'IMF.9û t-t.;."nt pas communiqués régulièrement par la bânque, pdoritéde la banque dans la récupératiân des impaÉ 
rr'SuusrEurçrrt Par n Danque' p

226, une confrance gui reste difficile à consûztr're

M"lsé des avancées récentes liées à la consolidation du secteur de la microfinance, la confiances'avère difficile à construire entre deux secrel
éloignés l,un de l,autre. 

rtre qeux secteurs qul restent géographiquernent et cultuellement

La médiatisation de la microfin at..ce, son aura de composante du secteur financier en cours deconstrucdon' et d'outil de lutte- contre la pauvr.té, ont tendance à faire oublier dans quellesconditions précaires nombre d'IMF .*..."n^, : zones *ales très isolées, infrasffuctures roudèresdéfaillantes rendant tous les déplacernents longs et périlleux, montée de l,insécurité. Les banques

t Le financem"i o, t'agicunlure fanitiale. Quelle contribution cle la microfinance ? Janvier 2001
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synlâcse thématique - Microfindnce, banquec agûcohs, lyques commerdales ; guels partenariats pour la
llnancement dd l'agriculture ? futty Wampfler, Christiai C"r6, - déc',mbie 2001

quant à elles continuent à se cantonner dans les villes et dans quelques borugs centre.
L'éloignement physique reste souvent une barrière importante entre banqïes et IMF.

La distance cultr-rtelle entte les deux secteurs reste elle aussi importante. L'histoire, les mentalités,
les standards de deux institutions se sont construits dans des contextes et sur des modes
diffétents. Les logiques de la banque sont economiques et financières, là où la microfinance garde
des ancrages forts dans une vocation de développement. La connaissance du milieu rural par les
banques est souvent limitée. Les petsonnels oni èté fotrnés dans des sphères et selon des règles
difËtentes. Les standards de salaite entre personnel bancaire et personnel des IMF sont éloignés
" " Le tapptocheûIent cultruel s'avère lent et on obsene uûe gt"t a. difficulté des de'x secter.'s à
s'adapter aux standatds de I'autte. Il en résulte une méconriaissance persistante entre les de'x
secteurs qui ne favorise pas la construction de confiance.

Notons aussi que le Processus de construction de confiance reste souvent très fragile, et peut être
temis en ceuse du iour au lendemain. Cette remise en cause est en général le faiide l" banq.re, -

IIMF n'étant pas en position de force lui permettant la ruptrrr; du conrrat , liée à des
fluctuations de performances des IMF, o.t à l'ouvetture d'opportunités économiques et
financières dans d'autres secteurs, plus intéressantes porx la banque.

3' Quelles sont les voies à exploter pou améliorer le partenariat entre IMF et banques en
vue dtun renfotcement du financement de pagriculnre ?

Le partenariat entre les banques et les IMF pouffa d'autant plus se développer que le secteur
agricole appatzîtta cofiItne un secteuf porteur, offiant des p"rrp".tirres intéressantes
d'investissement. L'observation peut paraître triviale, elle est cepend"trt l" b"r. élémentaire qui
conditionnera I'intérêt que les banques comme les IMF porteront au secte*r agdcole.

De même' tous les éléments qui contribueront à la consolidation du secteur de la microfinance
sont de natute à renfotcer la construction de confi.ance entre les deux secteurs et à améliorer laposition de la mictofinance dans le rapport de force : autonomisation, consolidation
institutionnelle et financière, renforcement d.là professionnalisation des IMF,..

La structuration du secteur de la microfinance, a\rec l'émergence d'associations professionnelles
qui peuvent devenir des interlocuteurs sectoriels conûib"J a ce rnême objectii. O. même, le
renforcement de la capacité de contrôle des autorités de rutelle du secteur de la microfinance est
de nature à rassuter les banques sur les informations financières produites par les IMF.

Favoriser I'inter-connaissance des deux secteurs esr le premier pas vers la construction de
confi'ance: cadres de concertation, séminaires, formadon cornmunes ou croisées, peuvent être
des outils utiles, plus faciles à coordonner quand les deux secteurs sont organisés. C,est par le
dialogue que Ponffont être identifiés les complémentarités des deux secteurs,Ies b.roins des IMF
et conçus les réponses adéquates en terrne de produits et services financiers adaptés notamment.
Une réflexion est par exemple engagée dans certaines IMF pour idenrifiei les possibilités
qu'offrent un certain nombre de technologies (cartes à puce, inteÂet, ...) po* te déveîoppement
de leurs activités. Les partenariats dans ce domaine pourraient être .rpt"ter.

Âu delà de I'inter-connaissancc, c'est la pratique clu partenariat et la reconnaissance cles bénéfices
réciproques qu'il peut générer qui peuvent le faire progresser : il est donc important de consolider

Le financement de l'Nriculture familiate. Quette contribution de ta microfinance ? Janvier Z00Z

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



,,Fi l$;i'-r;;-"i,'.

t
t
I
I
I
l
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I

lr
lr
lr
lr

svnrâdse thémetique ' tthtotîndnæ' 
:;ixrr"ffiiir",: i?,Jir"iri,"iiri""trfri,;i?"î{f!ixÊ!iiïÊ$;1

de ctédit /fonds de gatantie

itî.nffi; tffffi:#ernent plus volontaristes peuvent être expérimentées â l,image du

L'institutionnalisation de cefiaines IMF 
- 
passe per l^ création d,une société. La orr" *p""titipttion de la banque patenair.e po.* tJr-r.n r-cernents gu le-s placements dans le capitar deI'IMF peut alors pré'en'tet i- ...t"i' nombre d'"orrt !. p"i les deux partenafues. Du côté de la

"ilU* :;',î"',tli"l"î3%'::::::,:,.:l:1 T -:v3 intéressant d'évaruer res résurtats deI'IMF q'" i' soiis* r" pr""'fi,,,..i.r ou ';:iËffJifilil:iÏ.ï:iï;J:: fiiiË::I'IMF' Ia banque peut constituer une source de cânseils et d'Lfonnationsïoo négligeable. pourl'instant pet' d;t*etnples existert, mais il s'agit peut-être d,une piste à explorer.

Le Pget dAp

::'#lf#:rtrffi*;;i;.;ffiiTb "i;; ffi fii,,, o t p,t,ai,*, ta BoA / Br^,ret tuentsettennt d'auns bansttæpoteatietbant trr^r"#irÏ#i ff#ii#'f#o'f,:HY,bory* à ta disparitioa ù hq-rÉit r" i* is,,;;;i;,-";;ïr; ffirr1, airci src ùs ouirt @dr, ...)ct lcs IMF qa'il u ewJtr io^ tt*pn7aoi,,o*aii * ,*;i ; ;;fr* ùs pattians nfdibbs pwr hbaryre.

Le frnancement cle l'ryiculture faniliale. Quetle contribution cre ra mrcrofrnance ? Janvier ?002
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ATELIER 4

Quels modes dtintefirention
pour améliorer la contribution
de la mictofinance au financement
de l'agncultute ?

Betty Sf/ampfler
Christine Pounsat
François Dobgez
Janvier 2002
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si les champs d'intervention de I'aide au développemenr ont profondément évolué dans lesquinze dernières années, t'apPi au développern€ni 
"gricote 

reste un investissement majeur pourl'pl"pttt des baillenrs de fonds. !"r eni..r*- de la -"Ia**ir*;-";;b ;*reurent importants :couverftue des besoins alirnentaires des peys du sud, productiolo a. devises pat les culnuesd'exportation, P-articrpadon au développ*-"itt e"ooomiq* des zones rurales, contdbution à ladirninution de I'exode rtrral. . .. Le firr*"*ent reste une contrninte forte du processus demodemisation de I'agdculture. Les innovations institutionnelles des quinze dernières années enmatière de services financiers décentralisés ou ( microfinance >> n'ont que partiellement levé cettecontrainte ; la libétalisation en démantelant les demien systèmes de finàn.L-.rr. publics agricolesdonne une acuité nouvelle à cette question du financ.ment. Du fait de la faible décentralisationdes banques et de la téduction dt',rttiqu. des financements publics, dans de nombreuses zonesnuales' la microfinance rcprésente la ,."t. offre de services ânanciers accessible aux populationsruales et aux ménages agricoles.. or, les systèmes de rnicrofinT.-" ne répondent aujo'rd,hui queuès partiellement aux besoins de furancement des activités agricoles (cf.'synthèse introductive etatelier 1)' Tous les acteurs,- du développernent agricole *rr! intelpellés : les organisationspaysannes expérimentent différentes noies d'i-pli."tiàn dans le financement (atelier 5), les cadrespolitiques doivent prendre la question en compte (atete, 6) ; de même que les opérater:rs dedéveloppement (oNG, opérateurs spécialisés du Nord et du sud), les bailleurs de fonds, et rourparticulièrement ceux dont qul o.,t un mandat spécifiquernent n:ral FIDA, FENU, .,)
finterrogent sr[ les modes d'intervention susceptibles de d'aboutir à ture offre de servicesfinanciers durable et mieux adaptée aux besoins dei,agriculture.

cette note propose un éclairtg.--d" cette question à pattir de la sinration de lâfrique de l,ouest.Elle s'appuie sur les travaux Ëffectués drnr le cadre ou en lien avec l. pÀgranuïre de rechercheCIRAD / CERISE, ainsi que sur des ffavaux des bailleurs de fonds (contribution GT z auséminaire, évaluations 1996 et 2a07 des actions du FIDA en matiète de microfinance) Laprernière partie présente un btef rappel historique de l'évolution des rnodes d,intervention enmatière de financement rural 
9.0-*:_Ës indéperrà"rr.., ; dans la deuxième partie, les principauxmodes d'intervention acfuels aes uaiueurs de'ford, en matière de senrices financiets nrraux sontanalysés,au regârd de leur incidence sut le financement des activités agricoles. Dans la troisièmepartie, des voies d'amélioration de 7a contribution de la microfinance au financement deI'agriculture scnt esquissées.

I - Evolution du mode de financement des activités agticoles et rurales apÊs lesindépendances en Afrique de I'Ouest

I7' r'c frnancement de I'agdculturc par les banques et les prcjets de développement

Dans les deux décennies qui ont suivi les indépendances, trois modes d,intervention ont étéprincipalement expérimentés en- Afrique de I'Ouest t, dirt ibrrtior du crédit r,^ia des instirutions dedéveloppelnent généralistes, crédit p"t les banques agdcoles, composantes crédit des proiets dedéveloppement .

synfhcses thèmatiques - Qua/s modes d'intaruention pour amêliorer la contribution de la microfrnance au frnanænent de
ragricuture, Dh. poursat, B. wampfter, F. Ddigei- iiiiiiixnz

I 
von Pischke' J'D" Adams, D'w'' cordon' D., 1983- Rural financial markets in devcloping c.untries. Their useand abuse. Economic developnrent institute of the world Bank.

læbreton" 1989. Læs banclrcs agriurtcs en Atiique de l-ouest. cccE, Notes et Etucles no24

Le rinancement de I'aqricutture rantitiaËnuie iin;;;;,;l'r; dr-tà- riicrorinance ? Janvier 2002
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SyntâCses thèmatiques - Quels modes d'interuenlon pwr amâliorar la æntibution de la mluofrnanæ au frnanænent de

I'agriculture. Dh. Paursal, B, Wampfler, F. Ddigez- Janvier2002

Dans la première génération de systèmes de financement nrral créés après les indépendances, l^
distribution du crédit était assurée par une institution publique (d. type Banque de
développefirent généraliste, société de développement, ou, ph.rs rarement r:ne instirution bancaire)
et la reception du crédit était confiée au secteur coopératif.Le ctédit était ciblé srx I'agdculture, et
plus spécifiquement sur I'agriculture de rente, il était essentiellement de court terme, devait servir
à ptomouvoir une culture, une technique, ou un paquet technique ; les mêmes institutions
assuraient la fonction de crédit et la fonction de vulgarisation auprès des producteurs. Le crédit,
transitant par de multiples intermédiafues institutionnels et techniques, arrivait difficilement
jusqu'au producteur ; le suivi du crédit était quasi inexistant et la pression de recouvrement faible.

Au fil dss xnnées 70, la plupart de ces systèmes financiers de première gén&ation ont fait faillite à

cause de taux d'impayés insoutenables et de défaillance importante de gestion. L'échec de ce

mode d'intenrention fut attribué âu caractère étatique, au mânque de cultnre bancaire des

institutions distributrices du ctédit, mais aussi à l^ faiblesse des struchxes coopératives
réceptdces du crédit.

L'échec des institutions généralistes a conduit à mettre en place des institutions spécialisées, les

banques agricoles. Mais le schéma d'intermédiation financière adopté est findernent resté proche
du modèle précédent : en amont, une banque agricole distribue le crédit à des stnrctures
publiques d'encadrement de la production agricole (Offices Régionaux de Développement,
Sociétés mixtes...). Celles-ci assrrent I'octroi de crédits aux producteurs individuels, eux
orgarrisations paysânnes, arxK coopératives. Le crédit octroyé est là encore limité au secteur
agricole et, après l'échec de quelques tentatives de diversification (pêche, artisanat), se focalise
rapidement sur les cultures de rente, dont le mode de gestion intégtée limite les risques d'impayés.
Les crédits sont de court terme et de moyen terme (culture attelée principatement). Lcs taux
d'intérêt pratiqués sont bas, subventionnés, pour favoriser I'investissement rural. Les services
d'épargne sont faiblement développés, les corits de transaction liés de la collecte de l'épargne
rutale s'avérant élevés et peu compatibles avec le taux créditeur faible pratiqué.

Très rapidement, au fil des années 80, les banques agricoles sont confrontées à des taux
d'impayés importants, et des défaillances de gestion qui entraînent leur endettement croissant
auptès de la Banque Cenffale. A b fin des années 80, la plupart des banques agricoles d'Afrique
de I'Ouest sont en liquidation ou en réhabilitation. Si les causes de ces échecs ont pu être
conjoncturelles (sécheresses sévères de 1983 et 1984 en zones sahéliennes), elles ont été avant
tout structurelles : lc crédit reste concentré sur I'agriculture et les productions de rente, et répond
mal aux besoins réels des ménages ruraux; les paquets techniques auxquels.la plupart des crédits
octrovés restent liés, s'avèrent souvent inapplicables ou peu rentables dans les conditions
paysannes ; la distribution du crédit à travers des organismes de développement constitue un
écran entre la trasrque et le bénéficiaire qui déresponsabilise celui-ci ; les montages financiers et
institutionnels r.rtti défaillants : taux dlrntérêt faibles ne permettant pas d'assurer l'équilibre
financier des banques agricoles, systèmes de garantie inadaptés, difficulté de décentralisation et
défaillance de gestion des banques.

Le dispositif bancaire agricole concentré sur les zones de production de rente laissant de

nombreuses zones dépoun'ues 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 assurcnt la vulgarisation agricole), ces systèmes de crédit s'avèrent le plus souvent
défaillants et structurellement, incapables de fournir une offre de financement durable pour le

monde rutal.

12. Un changement de patadigme : l'émcrgence des systèmes financiers décentmlisés

Le financement de l'aeriailture familiale, Que//e contribution de la microfinance ? Janvier 2002



$ynfficses thèmatiques - Quels mûes d'interuention pour amëliwer la contribution de la microfrnanæ au frnanæment de,agiarture. Dh, poursat, g. wàiinii," È, oaiw, _ Janviar ZNZ

Face à ce constat' et dans le cadre d'un mouvement général de libétalisation des économies desPays du sud' de nouvelle' 'fo,-"s d'institutions orit erc développées au fil des années g0:
X":::#::f;:**tralisés" (sFDt d"', l" -";.;;,r,.opnâi", o.,, Lo, re monde anslo-

ces innovations institutionnelles sont sous-tendues par une apptoche libérale, dans laquelle leconcept de < crédit agricole << considéré comme rur intrant d",,ii. p*."rro, de production, quiprévalait antédeutmât, est abandonné au ptofit de celui, plus englobant, de << marché financierrural >2' L bbiectif n'est Ptus i"l;ouvoir un .ieait sectoder, mais de favoriser ledéveloppement et la fluidité des senrices financiers dans le cadre d,; << marché des capitauxrurâu* >' Le < ctédit rural > ne rcprésente qu'rp sirnple instnrment financier parmi d,autres,constirutifs du système d'intermédiation finÀcière gâua, moins 
"orro"in,, d'rable, pluslargement développé, reliant les mén"g"; â Ia sphèr. t".ro-économi que (fnancial deepening). unconsensus s'est progtessivement a9s"àé autor:r des trois concepts qui foïaent cette approche:<< marché financiet durable- interméàir-tior, financière efficace - institutions financières viables etautonornes >>' Dans cette approche, h libéralisation du marché financier doit conduire à wreallocation optimale des ttt'o*.es. ce schéma stricternent libétal a êtéensuite n'ancé sous lapression des faits : en effet, l'observation du développ.*.n, des systèmes financiers rnonfte enpratique que le recor''s aux seules forces du marché n'est pas forcément le garant d'un bonfonctionnement' Les recherches se sont alors orientées vers l" prir. 

"o 
.o*pte des impedectionsdes rnatchésa (corits de transactiorr, asymétrie et incomplétude àe t,information, risques...). or, lesecteur agticole dans les pays du sud reste particuliêrement concerné par ces imperfections(corits' incertitud:s sur la ptoducd'on, risques covadants...). concrètÂent, ce changementconceptuel conduit d'une Ptrt, à Porter les effortr dr dé;-ùpement sur la création d,institutionscapables d'offrir durablement aux 

- 
populations rtrrales ,rr. accès à des services financiersrépondant à leuts besoins et contrain-tes réels ; d'autre p"ri à responsabiliser le bénéficiaire dessenrices de financement, en lui donnant le libre choix dË l'ob;.t du crédit, à charge pour lui de

ffiiî:îta:ïri.ii 
de gatantie et d'assuter le remboursernent re crédii a .rr, .à,ii proche du

Ariique.il*::rkffi;,:":ffiïïtiiiiÏffiïés nnanciers ruraux durabres? /n Finance et déveroppemenr en

3Shaw' 
E's" 1973' Financial deepening in economic deveropmènt oxford university press.

ogof[ 
K" Bravermil, A" stiglita J.E., 1993. The economics of rural organization. Theory, practicg and policy.World llank.

5 D-' une logique d:équilibre financicr, le coût du crédit doit prendre en compte le coût de ra ressource financière(l:égnrgne locale' l=argent cmprunté sur les marchés financiers, ou encore des ress.urces subventionnees...) + re cott detransaction (coût de la collecte du crédit çnr l:institution) + le ctrût du risque encouru
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II - Quele sort auioutdthui lee pdncipaux modeg d'inten'eotion des bei|lcuro de bnds etr
appui à la microfinance et au financement dee activitée agricolee ?

L'appui en matièrc de financerrent nrrd et 4gricole en Aftique de l'Ouest a été d'abord le fait des

principarrx bailleurs de fonds biletéraux : AFD et ldAE pour l'aide fiançaise , GM et KFT? Pout
I'aide dlernande, la DCC (Suisse), I'ACDI et I'IJSAID pour I'aide nord américaine. Lc Japoa est

intervenu ponchrellement. L'appui des baillerus de fonds multilatéreux pnion Euopéenne,
FIDA, FE NU, Banque Mondiale, PNUD, BAD, CGAP) s'est tenforcé dans les années récentes

et correspond pour cettains d'entte eux à un intérêt sp#fiquement ciblé sur la microfinance.

1. IJappui aux banques 4gticoles et au financement des filiètes de production intégées
se maintient

Les tois banques agricoles qui potrrsuivent leurs activités en Aftique de I'Ouest (M"lL Burkina,
Sénégal) restent soutenues par des bailleurs bilatéraux, parmi lesquels I'aide française est

fortement présente. Ces banques agricoles jouent un rôle majeur dans le financemerrt des filiètes
intégrées (coton, nz au Mali jusqu'au début des années 90, arachide et nz au Sénégaf ...). Elles
sont sollicitées aujourd'hui pour poursuiwe le partenariat avec les filières de production de rente
libéntisées. Si le financement des maillons agro-industriels de ces filières ne pose pas de problème
d'intermédiation bancùe spéci-fique, les banques sont beaucoup plus pnrdentes quant eu

financement de la production et s'interogent sur la nature des partenaires et les moddités de

sécurisation du crédit, dès que celui ci ne sera plus garanti par un monopole de collecte .

Avec I'appui des bailleurs de fonds, les banques agricoles ont exploré le panenariat avec des

institutions de microfinarce (partenariat technigu€, institutionnel et financier) ou ont intemalisé
des fonctions de microfinance (hrlog.) (cfâtelier 3). Bien que les résultats de ces patenadats
soient contrastés, le lien ente banques agricoles et secteur de la microfinance est essentiel pour
I'avenir, et représente aujoutd'hui une des seules alternatives poul le financement de la
production agricole, et plus spécifiquement celui des ptoductions de cultures de rente.

2. I-es proiets de développem€nt agdcole ou intégté avec une comlx)seûte ctffit
subsistent

Les limites de ce mode d'interwendon, héritage de deux décennies de tâtonnements de crédit
agricole, sont aujourd'hui bien connues et admises : crédit ciblé et subventionné qui ne tépond
pas aux besoins de ménages et ne permet pas de responsabiliser I'empmnteur, difficulté de

recouvrement enttaînant de nombreux impayés et une détérioration des mentalités pâr râPpoft au

crédit, absence de pérennisation des services fi.nanciers. ...

Même si la plupart des bailleurs de fonds adhèrent auiourd'hui au consensus sur les << bonnes
pratiques D en matière de services financiers, ce inode d'intervention n'a pas complètement
dispanr en Afrique de I'Ouest : certains anciens projets, initiés avant la généralisation des

<< bonnes pratiques >, sont encore en activité ; quelques bailleurs de fonds continuent à les

promouvoir faute d'une culture suffisante ; parmi ces derniers, les nouvealxr bailleurs de la
coopération décentralisée sont souvent patticulièrement peu au fait de l'évolution des pratiques

en matière de financement rural et interviennent avec des schémas désuets qui peuvent être très

dommageables pour la création d'une dynamique saine de financement rural.
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Les projets à volet de crédit qui subsistent tentent pour la plupart d institutionnaliser le'r
composante ctédit. Mais la démarche est difficile et les échecs *tti nombteux. Dans la plupart
des cas, il faut, avant toute petspective d'institutionnalisation, assainir une situation de crédit très
dégadée : impayés importants et anciens, systèmes d'information déficients qui ne donnent
qu'une vision confrrse des pottefeuilles de crédit, détournements et malversationi mal identifiés,
absence de sanction Cet assainissement demande un effort important, de longue druée et
s'avère difficile 

-à 
geter pat les équipes du proiet. L€ schéma d'instiùtionnalisation, "faute 

d,avoir
été conçrr dès le démarage de I'aitioo, 

"rt 
souvent difÊcile à définir à posteriori de manière

satisfaisante. Dans beaucoup de- cas, le système de crédit initial n'a pas été conçu dans une
optique de viabilité financière, et les contraintes pour l'atteindre s'avèrenï insupportables pour le
système et les bénéficiaires. Enfin, les resso*.r, humaines compétentes et motivées font souvent
défaut : les équipes projet 

_ 
initiales, généralistes du développernent, sont en général peu

spécialisées en matière de financement, parfois motivées p"* se forrner dans ce domaine
spécifique' souvent perçu comme ingrat. Pàr ailleurs, l'institutionnalisation, même quand il s'agit
de gérer un mouveT.ttt coopératif, riquiert d'acquérir un esprit d'entreprise qui n'"rt pas danJa
culture du personnel de projet.

3. Au fil des années 80, la création d'institutions de micofinance devient un outil
pdvilégié

L'appui à lz uéation d'institutions de microfinance - et dans des cas plus rares, la réhabilitation
d'institutions anciennes çFECECAM Bénin par exernpt.) - fut le pd".ça mode d,intenrention en
matiète de financement des activités économiques entre 1985 et rgbs. Dans un contexte où
< I'iniection de crédit agricole > avait clai'ernent montré ses limites, il s'agissait de promouvoir des
institutions innovantes capables d'apporter durablement des seroiceJ financieis adaptés à l^
diversité des besoins des ménages. En Afrique de I'Ouest, I'appui à la microfinance rurale a êté
important, y compris dans les zones sahéliennes défavorisées.

L'objectif n'était de plus de financer spécifiquement I'agriculture, rnais de promouvoir les activités
économiques diversifiées des populations, et de donnér à des catégodes vulnérables mais à fort
potentiel (femmes, jeunes, ...) les rnoyens de développer des actiiltés générarrices de revenus.
L'innovation et I'expérimentaticin ont été encouragées ; cies références-intemationales ont été
mobilisées et adaptées au contexte africain (modèles coopératifs, mutualistes européens ou nord
américains, innovarions asiaticlues (modèle Grameen Bank), ...), des formes institutionnelles
nouvelles ont été élaborées (CVECA par exemple, ) L'appni des bailleurs de fonds était
rlirectement ciblé sur les systèrnes financiets et se traduisait essàntiellement en appui technique et
li8p. de crédit. T e partenariat avec les banques agricoles a été encouragé. L'appoi techniqu. Ct^it
essentiellement le fait d'opérateurs du Nord. ^ ^

Au début des années 90, la tnicrofinance comm€nce à générer un engouement planétaire, et par
un subtil gfissement concepttrel, l'outil de développ"*.ttt de I'initiatre privée deyient aussi un
1.,trl privilégié de lutte contrc la pauvteté. Fn Airique de l'Ouert, 

"prè* 
une première phase

d'expérimentation prudente (1985 -1990), les systèmes cle microfin^r.. se -,rltipli.rrt et se
développent. L'euphorie de la croissance gagre la plupart des acteurs, l'accent est mis sur la
portée des IMF (croissance des portefeuilles de créclii en volume, croissance du nombre de
bénéficiaires' extension géographique des réseaux,...). I.'engouemenr gape des baillsuss de
fonds qui n'étaient pas traditionnellement imptiqués dans ce sËcteur ; l.r làlers 1ui ne sonr pâs
encore des institutions- se nrultiplient sur le terrain, le rvthnre de décaissem.rri d", lignes de
crédit devient un critère de perfrrrmance pour certains bailleurs de fonds.... It en résulte dans
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certaines zones uûe concurrence forte et peu régulée entre les systèmes de micrcfinance qui aura

des tésultats très dotnmageables (faillite des instinrtions, endetternent des metraçs).
Paradoxdement, cette concrurence n'est pas forcément concentrÉe strt les zones les plus dches :

le Soum par exemple, zone sahélienne défavorisée au Nord du Burkina, e contru une pédode où
une vingtaine de système financiers tentaient de se dwelopper dans les mêmes régions.

Le fort développement du secteur suscite des vocations âu sein des opérateurs genédistes au
Nord comme au Sud et de nombreuses ONG developpent des activités de microf,nance, avec
des degés variés de ptofessionnalisme.

Quelles sont les incidences de cette période d'euphorie de la tnictofinance sur le financement de
I'agriculture ?

L'appott majeur de cette période a êté la création d'un tissu de systèmes financiets diversifié, et
significativernent développé en milieu rural. L'effon d'innovation a pernris l'élaboration et la
stabilisation de quelques << modèles << de systèmes financiers adaptés à différents types de
situations. Les mutuelles se taillent lâ part du lion dans ce tisstr, mais des modèles dternatifs, pLrs
décentralisés (caisses villageoises, systèmes à caution solidaire, ...) r. sont également développés.
Un noureau secteur économique a êmergê et a affirmé sa capacité à contdbuer au développement
économique nral.

Quelques systèrnes de microfinance se sont développés avec une vocation agricole. Dans la

plupart des cas, cette vocation s'appuie sur une sinration agdcole sécurisée: en lien avec des

filières intégées (IGfojrgrnew et FECECAM en lien 
^vec 

les filières coton), ou srr des

périmètres irrigués (CVECA Office du Niger), ou encore en lien avec des appuis à des filières et
organisations spécifiques (producteurs de poivtons à Gada au Niger, pd exemple...). C.pendant,
le financemsrt de l'agdculnrre n'est plus, dès cette pédode initiale, une préoccupation majeure
des ptomoter[s de Ia microfinance.

4. Dans la tounnente de la fin des années 90, Itintervention se concentre sur
Itautonomisation financière et se recentre sur ltappui aux systèmes financiets existants

A partir de 7993/94, alors que I'euphorie de croissance est à son zénith, les réfêrences et les

objectifs vont évoluer : la préoccupation de la pérennisadon cornmence à s'imposer et les efforts
des bailleurs votlt progressivement se concentrer sur les performances financières des systèmes
de microfinance : atteinte de l'équiJibre financier, structure des bilans, solidité financière,
consolidation des fonds propres en vue de I'autonomisation. Si la croissance et la portée restent
des obiectifs à atteindte, un accent fort est mis sur les critères de rentabilité financière. Sous la
pression des baillerrs de fonds et du cadre lég"l qui se met en place à cette période (1995-1996),
les grands réseaux de microfinance intègrent fortement cet objectif de tentabilité et ont tendance
à se recentrer sur les zones, populations et activités capables d'assuter la rentabilité des services
financiers. Il en résulte une réorientation significative des systèmes de microfinance vers les villes,
les bourgs ruraux et les quelques zones rurales bénéficiant d'un contexte économique sécurisé et
rentable, ainsi que sur des câtégories socio-professionnelles plus aisées (commerçants,
fonctionnaires, ...).

Pendant cette même période, I'euphorie de la microfinance est temp êrée par le constat de la
difficulté de créer des institutions viables. En 7999, date du dernier recensement exhaustif
disponible, peu d'institutions avaient en Afrique de I'Ouest atteint une pleine autonomie
financière; on estimait que 40o/o environ des 272 IMF recensées avaient atteint I'autonomie
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opérationnelle (R.Chao Betof{ 2001). L'autonomie financière apparaît de plus en plus comme 'nobjectif difficile à atteindre, la professionnalisation des institotiom est un processgs long et
difficile - c'est un nouveau métier quT faut construire -. Cela nécessite un eccomp4gnemerri d"
longue durée (s à 10 ans pour la ptupart des instittrtions).

Confi'rmant ce constat, la fin des années 90 est émaillée en Afrique de I'Ouest par des crises

ry:iggouvernance au sein de gands tésearrx d'IMF. Celles-ci débouchent sur des impayés
importants, sur. des blocages institutionnels difficiles à lever qui vont compromettre le processus
d'instinrtionnalisation et entraîner dans cenains cas des faillites {'IMF qui-seront domÀageables
aussi pour les institutions qui les appuyaient.

L'ensemble de ces facteurs conduit à tempéter fortement I'enthousiasme des bailleurs de fonds
Pour la création de nouveaux systèmes financiers. La demande en services financiers restant forte,
bon nombte de bailleuts ont recentré leut stratégie d'intervention sur l'appui au:K systèmes
financiers existants et << ayant fait leur pr€uves >. Lei IMF répondant à ces .àttatiorr, ,àrrt p".,
nombreuses pat pays. Ce sont alors deux ou trois institutions qur sont systématiquement
sollicitées qour sttendrc dans de nouvelles zones, ouwir de .ori*r.^.r* points d,accès aux
services, offrir de nouveaux produits de crédit adaptés au:( zones er aux poput"tions ciblées. Dans
tur certain nombre de cas, I'IMF est même invitée à reprendre le poaefeuille de crédit de
I'institution que le bailleur soutenait antérieurement, ooirà à recupéà, 1., impayes liés à ce
portefeuille ! Les formes d'appui du bailleut sont variées , ligne à. crédit, sobrr..rtiol poul
I'ouvertute de nouveaux locaux ou Porrr l'équipement, évent r.["-.nt appui au recruterrrent de
personnel...

Ce changement de sÛatégie des bailleurs pose de nombreux problèmes. Les IMF susceptibles de
remplit les condid:": sont peu nombreuses et souvent, malgré leurs performances satisfaisantes,
elles restent ttès.fragiles : équilibre financier précair., ,erro*ces humaines insuffisantes et trop
peu formées, o.utils de gestion âu 1r".t* adaptés à leur taille actuelle, mais pas forcément capables
de répondre à une croissance forte, go,ro.trance précaire ...Le pl; souvent, même ces
institutions aguerries ont besoin de se consolider financièrement, et l^'enjeu de croissance reste
important Pour elles : autant de facteurs qui font qu'elles ne vont pas refuser rule offre de fonds
Permettant une extension, même si elles analysent de manière lucide les difficultés liées à cette
ctoissance < artificielle >. Ce risque est encote renforcé par la tendance des bailletrrs de fonds de
privilégier la dt-. à disposition de fonds cle crédit f^t t"pport à un appui sous forme de
subvention d'exploitation ou de renforcement des capacités. t[.tt résulte tta, fr6qrr.mment des
difficultés importantes à très court terme : capacité de travail saturée, dispetsior à., forces sur
des territoires troP large, enftaînant une baisse de l'effort de suivi- d., portefeuille de créd1t,
augmentation des charges.. .

Un autte problème grave auquel ces IIUF peuvent avoir à faire face est llncohérence des
méthodologies : le bailleur de fonds qui les sollicite impose parfois un modèle dlntermédiation
ou une clientèle cible qu'il estime devoir être privilégiés,mais qui peuvenr être très éloignés de la
pratique et de l'expérience de PIMF. Celle ci acceptà l.r condiùori "r". le < paquer conrracruel >
mais souvent sâns les maîtdser et sans que I'adapiation âu contexte réel cle la zone soit effective.
L'obligation d'un rythme de décaissement et la reprise d'un portefeuille d'impayés antérieurs qui
figurent dans certains contrats peuvent être d'autres facte*, à. déstabilisation de I'IMF.

La priorité donnée à I'objectif d'autonomisation financière à court terme et le recentrage de
I'appui sur les IMF existantes conduisent aujourd'hui à un retrait progressif des IMF des zones
défavorisées ct à une concentration sur un nombre limité de modèles cl;intermédiation.
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l6.Lesappuisdesbeilleunàlestructurâtiondusccteutagdcolesontdéconnecté6des
I actions daPPui à la mictofinance

bqilleurs, les progtafiunes de ptofessionnalisation de

la microfinance ont peu de liens. La question du

L'effort d,innovetioo qui e fondé le devcloppement initid de la misoÊoence est euiourd-hui

I bre";"o, remis en ."*" p* les objectifs de-tenabilisation et de #curisatiôn des institutions'

I t'li;;; r.r* po*aitt mispâsrutc pour faire face .aux bcsoig de finenccrnent dcs

ectivitâ économiques nurlce ct rgricoles.

I
5. Un effott impottant con8acré à la structuation du secteut de la microfinance

Depuis le milieu des années 90, I'appui des bailleurs de fonds bilatétaux s'est orienté vers lâ

srrucruration sectorielle de la micràfinance (ACDI, AF:D, GTZ, USAID,'), et |1s- baillerrs

multilatéraux y prenûent une part de plus en plus active çrIDA , Banqle Mondiale, '")' L"

strncturation sectorielle de la rrricrofirrance a étê.ngagée avec l'élabotation d'un cadre lég^l Qa loi

PARME C 1993-1996) er son application par les il{ilristères des Finances, sous la tutelle de la

Banque Centrale des États d Afriq"e de I'duest. Elle se poursuit auioutd'hui avec la constitution

progr.rrive d,associations professionnelles des Instinrtiôns de Microfinence (8 associations en

ifriq"" de l,Ouesr : BgrLii^, N€.r, Mali, Cote d'Ivoire, Togo) et lâ définition d'orientations

politiqo*s à rravers des Suatégie. fr"tiorrales de Microfinance (existant au Bnrkina, Mdi, Togo et

ioræri Certains pays bénéàcient de prograrnmes d'appui sectoriel Pour l^ microfinânce

çerîÉrr", Niger, ) q"i permeftent une 
""tiorr"concertée 

d'appui aux différentes comPosantes du

secteul: appui pâ".*Ël à des IMF individuelles, développernent de sertices collectifs sectoriels

(forrnatior,, 
",rdît, 

contrôle, ...), appui à la consolidatiorrà., 
"ttociations 

professionnelles, aPPui

aux Cellules Microfinance des Ministères de tutelle ...

Les incidences sur le financement de I'agricultute sont indirectes : consolidation de certaines

IMF, élaboration d'outils sectoriels qui p.ri.r.rrt améliorer le fonctionnement des IMF impliquées

dans I'agriculture ... Mais pour t'inrâr,tl les ârergies restent_bien plus largement focalisées sut les

obiectifs d'auronomisation et de professionnalisation des IMF 9Y. tY des préoccupations de

nature à faue re-émerger la d.rn"id. agricole: réflexion sur l'amétoration de I'offre de services

par rapport à la diverslie a. h demande, financernent des zones défavorisées en patticulier'

par ailleurs, peu d'espaces de dialogue intersectoriel sont ouvetts auiourd'hui. Le processus

d'institutionnalisatiorr l*iaique des IMF confié aux Ministères des Finances a souvent conduit à

un dialogue dif{icile avec les l,tinistères de I'agriculture ou du Développement rural dans lesquels

b.arr.o.,! de projets de crédit étaient antérieurement logés. La concertation entre structures

professiôrrrre[Ë. de différents secteurs (Associations profàssionnelles des IMF / organrsations

paysannes par exemple) est très limitée pour l'instant.

Quelques ouvertufes existent pourtant. [,es études de faisabi]ité des_. Programmes sectoriels

aàpp"i ç1e 
pDSFR au Niger i* ."*pt.) ont souvent intégré {.r diagnostics économiques

^piàfo.rai, 
qui mettent Ën êr.id.n.. i" demande de senices financiers non couverte, les

contraintes sectorielles spécifiques, Ies ptoblématiques de financement des zones

défavorisées...La problématiq,r. di. financement des activités agricoles est remise en lumière à

travers ces étud"r. D" même, ces programmes intègrent des composantes de recherche- acd'on

qui peuvent permettre d'approfondir ces questions'

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

I
I

Même quand ils sont appuyés par les mêmes

I'agriculture et les programmes d'appui à
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financement des activités agricoles individuelles ou collectives est pourtant récturerrt" a"rrlt"
i::Tt::î:e,l'lgtt:S.rye.,Plusier:rscomposantes des prograrrrtnes de professionnalisation la
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font apparaître : les activités d'appui I lâ g.rrio. de l,expl;;r";;;'iâiJ.i de gestion) mettentclaLernent en évidence les contrairites de fii".r.*errt, I'appui à la consolidation des organisationspaysannes bute sur les questions de financement ... -Cetains 
bailleurs et des opérate'rsdirectement confrontés à ces questions innovent en appuyant l^ création de stnrctrues demicofinance liées à des filières flLs Mutuelles de prod.r.te^r.rls 

-de 
café cacao appuyées par l,oNGSOCODEVI et I AFD au Togo, pæ exernple..).

*t************t*

sans gtand risque de forcet le ttait, on peut donc conclure de cette analyse rapide, que l,évolutiondes modes d'intenrention en matière de microfinance, la priorité donnée à la consolidationfinancière des institutions a conduit à_une prise de distance par rapport aux problématique definancement des activités agricoles. Les secteurs de la microfin*.. et de l,agdcultue sontaujorud'hui assez fortement cloisonnés, les especes de dialogue intersectoriels sont réduits, tantau niveau local (ptt de dialogue entre IMF et organisations paysannes sru le tenain) qu,au niveaunational (absence de concertation enûe les iistitution, irof.ssionnelles). La libéralisationéconomique agdcole rçose avec une acuité nouvelle l" q.r"rtion du partenariat nécessaire entreles deux secteurs.

nI - Quels modes dtinteryention lrcur amélioret la contdbution de la microfinence aufinancement de ltagdculture ?

Dans sa revue des actions du FIDA en matière de financement rural en Afrique de lrouest etcentrde (2001), les auteuts (R-.chao Beroff, c.Lapenu, M.A.sinou) proposenr 
'ne vision del'évolution du secteur de Ia mictofinance dans 1., dL prochain", 

"rrrré"s 
: après deux décenniesde développement ( tous azimut D en termes de zones àt d. qrpes de clientèle, les stratégies de lamicrofinance sont auiourd'hui en cours de décantation et une segmentation du rnarché est àl'æuvre et va se poufsuivte. Les grands réseaux mutualistes et 1., ,yJtè*es de crédit ciblés sur lesTPE vont évoluer vers une bancarisation (établissement de crédit ou banques coopétatives 

^y^ntles muruelles pour actionnaites) et se concentrer sur les viles et sur quelques bourgs des zonesrurales à activités économiques sécurisées. un large marché restera a pràare, celui des zonesnuales < abandonnées par les. Il'{tr tapiclement p-rofitables des 
^rrrré.s 

g0 -90 r>, les zones àagricultute vivrière et pluriactivitl t.rr"l", qui tout en étant aujourd'hui enclavées et sous équipées,n'en ont pas moins un rôle capital à jouer dans un développement économique décentralisé.R'Chao Beroff évalue.. m"t.hé à 50 rnillions.d'acrifs pÀtentiels en Afrique de l,Ouest etconclut que' au delà de ce créneau de marché qui peut, à iet^ines conclidons, devenir solvablepour des institutions de microfinance, il ne resterait alors que ( l0 à z0o/o de populationsmarginales et dispersées Pour lesquels les services financiers sont sans utilité >.

QueIIes pounaient êtrc des voies à explorer pout adapter Ia miuoftnance à ce æéneau dematché dont Jes actiuités sont une cornposante détennînante ?

L Réarfrnner que Ia fonction de frnancernent doit être abordée avec une Iogique
économique et frnancièrc et autonomisée dans des institutions sp&ifrgues
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Mâne si l" pl"p*t des bailleurs de fonds adhère auiourd'hui au principe des < bonnes pratiqqes >
qui préconisent une séparation clafue des fonctions de finan..rt.trt dJ toutes les autres fonc-tions
d'appui au déveloPPemeît, ce pdncipe doit être réaffirmé et surtout pefrâgé avec les instittrtions
non financières qui sont confrontees à la question du financem*i l"rg""irations paysâûres,
oNG d'appui du sud er du Nord, coopémtion décentralisée ...).

L'adoption de ce principe n'exclut pas les organisations paysannes de la création d'outils de
financement, mais Pose les bases d'une méthode d'intervention : conception d'r;1re institgtioa
d'emblée autonome de I'organisation paysenne << mère r>, définition d'un mode
d'institutionnalisation dès le démanage de I'action (Atelier 5).

2- hntinuer à soutenfu Ie déueloppenent de Ia mictofrnance et pmmouvoir se dîveÊité

La microfinance dans sa diversité peut contribuer de manière importante au financement de

l'"q":S*e, Ptr la diversité des modèles et des produits proposés : financernent des activités
individuelles par crédit de campagne, ctédit de moyetr t".-., financement au moins patiel des
activités économiilues des otganisations paysannes, développement de l^ capacité
d'autofinancement Par des services d'épargne aàaptés...C'est en encourageant cette diversité et
non en préconisant un modèle ou une méthodologie dominante quT t.t" porrible d'obterrir gne
meilleure couverture des besoins en milieu nrral.

Pour ce faire, la mictofinance doit se professionnaliser tout en restant proche des problématiques
de déveloPPement des populations avec lesquelles elle travaille. Blle dôit s'insérer dans le marlhé
financier, développer ses relations avec le secteur bancaire. Elle doit étendre ses réseaux et les
densifier, 

-adapter_ 
ses produits et ses procédutes. Même si le secteur progresse vers

I'autonomisation financiète, il ^ encore besoin d'appui. L'appui sectodel .rt ,i. réponse
adaptées aux problèmes de ptofessionnalisation, de foÀation, àè gestion. Mais l'appui individuel
1u développement des IMF restera nécessaire, notamnent daris lei zones (( restani à .ottqnérir ).
L'appui des bailleurs de fonds à ces IMF individuelles doit prendre en compte la nécessité de
renforcer leut structuration et capacités intemes via des financements adapté;, avant d'appuyer
leur croissance notamment par la rnise à disposition de fonds de crédit

3- Renouveler I'effon d'innouatÎon pout ctéer des modèIes d'intetmédiation adaptés

Le ciblage du créneau de marché des zones nuales impose d'adapter les forrres d'intetrrédiation
utilisées ; I'effot d'innovation qui a fondé les débuts de la microfinance et a permis l'émetgence
de d'institutions nouvelles répondant à des besoins jusque là non couverts, àoit être reno-uvelé
Pour permettre d'élaborer de nouveaux modèles, ou d'adapter les modèles existants, d'adapter
les produits et procédures, d'approfondir les processus de décentralisation et d'appropriation
favorisant la viabilité sociale des IMF et la limitation des cotits de transaction...

L'efFort de rechetche -action que cela suppose peut difEcilement être pris en charge par les
scules IMF individuellement. Les actions sectorielles (rpp"i aux associations d'IMF, ptàgt*.t
d'appui sectoriel) offrent un cadre favorable à ce type de démarche. Le partenaiat à.rec des
structures nationales de recherche pniversités, centres de recherche, ONG de recherche,...) est
à promouvoit Pour créer des compétences nationales de recherche spécialisées et aussi pour
limiter les coûts de la recherche action.

L e financement de I'agiculture familiale. Que//e contibution de la microfinance ? Janvier 2002 -11
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Au niveau des IMF individuelles, les baillews de fonds peuvent encourager I'innovation en
aPpuyent la mise en (Euvre d'outils et démarches qui pertnettent ar:x ins-titutions de mietrx
comPrendre letrts. clients, et d'adapter leurs produits (outils Microsave ou AIMS p* exemple
Pour I'analyse de la clientèle, les e'nquêtes srrr les sorties de clients, les études dImpaci...). n t'"bt
Pour beaucoup d'IMF de passer d'une stratégie de I'offre, avec des produits standardire* a ,-.
approche davantage centrée sur I'analyse des besoins des client.

4. ,tlméIioæt lee outîIc et ptoc&urcs de c&aticadon du afrit

Le dsque lié aux activités agdcoles est I'une des contraintes maietrres de I'investissement des IMF
dans le financeirrent de I'agriculture. C'est aussi I'un des enieux majeurs de la < privatisation > du
financement des gtandes filières de production : comment remplacer le dispositif de sécurisation
du crédit antérieur (par prétèvemenr à la source sw la récolte ) ?

Différentes voies, fondées sur un renouvellement des formes de coordination entre les acteurs,
cofilmencent à être explotées (Atelier 2 du séminafue) et doivent être approfondies : société de
cautionnement mutuel, fonds de garantie co-gérés, norn elles forrrtes de contractualisation
(waf,rentege, tierce détention, ...) , centrales de risques.

5. Ptomouvoit des méthodes et des outils pennettant de npprcchet Ie secteut agticole
et Ie sæteut de Ia miuofrnance

La faibte interconnaissance des deux secteuts appataît corffne une limite essentielle à ler:r

-partenariat 
auiourd'hui. Les outils perrnettant d'arnéliorer l^ gestion et de produire de

I'infotmation sur les activités et les exploitations agdcoles, ainsi que sur les ôrganisations
Paysannes sont de nanrre à rapprochet les deux secteuts. Intégrer davantage la réflexion sgr le
financement dans le conseil de gestion, ctéer des passerell"r it tt. les gràupes de conseil de
gestion et les IMF, utilissl les résultats du conseil de gestion au sein des IMp, autant de voies qui
méritent d'être explorées (cf. communication sur le conseil de gestion et communication sur-le
PCPS dans I'atelier 4).

6- Favodset Ia lencontte et Ie dialogue du secteut agricole et du secteut de Ia
mîctofrnance

Le dialogue doit être encouragé à tous les niveaux du secteur :

o à la base,. au niveau des exploitations agricoles et des IMF (par le conseil de gestion, ptr .

exemple) t
o au niveau des organisations par un dialogue intersectoriel qui devient possible à mesqre que

les deux secteurs se structurent ;

o au niveau des Programmes d'appui, à travers des actions d'information et de formation
réciproques, à travers des travaux de recherche action concerté ;

o au niveau des pouvoirs publics r pâr un dialogue renforcé entre Ministètes des Finances et
Ministères de lâgdculture ;

. au niveau de la définition des politiques publiques (atelier 6 du sérninùe) ;
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7, Adaptet les modec d'lntetvention dec ballleuta de fond

Les différents points dêià cités constituent des éléments pour une adaptation des modes
dlntervention. A cela il convient de rajouter quetre éléments plis engtobants :

' Mieux formet les personnels techniques des bailleurs et des opérateurs du Nord et du Sud à

! n1"Urc*atique et aux ptatiques de la microfinance, et aux spécificités du finance6ent de
I'agricultue ;

' Favoriser la concertation entre bailleurs intervenant dans un même espace et / intenrenant
en appui aux secter:rs mictofinance et agdcole ;

' Promouvoir des outils de financement mieux adaptés aur contraintes de la microfinance et
du financement de I'agriculnre : des outils de longue durée (programmes de 10 / 12 ans),
sans intermption, avec des procédures d'évalr:ation régulière permettant le réajustement et
l'adaptation ar:x rythme d'évolution des populations ;

o Favoriser la construction de confiance et la continuité des partenariats entre les bailleurs de
fonds et leurs opérateurs.

-13-Le financement de I'agriculture familiale Quelle contribution de la microfinance ? Janvier Z00Z
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ATELIER 5:

Mictofinance , ofganisations paysannes :

quel patt;a,ge des tôles, guels partenariats
dans un contexte de libéralisation ?

Betty WamPfler - Cirad
Marie Rose Mercoiret- Cirad

Séminaire Interlrational - 2l/24janvier 2002,Dakar, Sénégal
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Inttoduction

En quin ze 
^is,le 

degé d'otganisation des producteurs ruratxr, le niveau auquel les organisations
se stnrcturent, ont considérablement change dans lu pl"p"tt des pays africains et, âvec eur, la
capacité des agdculteurs à mener des actions dans le domaine économique et à faire entendæ leur
voix dans le débat sut les politiques 4gricoles. En très peu de ternps, les organisations pays4nnes,
dans beaucoup de pays 2ftlsains, se sont imposées cotnfire des acteuts, comme des partenadats à

part entière et il devient difficile pour les autres acteurs de les ignorer ou de les contourner. Elles
font l'objet d'un int&êt croissant de l^ paf,t des agences de coopémtion bi-latérales et
internationdes (la Banque Mondiale notamment), notamment du fait du rôle qu'elles jouent dans
la mise en place et le fonctionnement de services d'appui aux agriculter:ts.

I Il est clair que les organisations paysannes sont conftontées à la question d11 6n-.'ce6stt dc
I'egricultute et qu'elles y apportent des relonses très diverses.

{ La demande des ruraux est très forte en matière de crédit tent pour I'agriculttre proprement
dite que pour les auûes activités para-agricoles ou exta-agricoles; en effet, les instinrdons
publiques qui octroyaient le crédit (ou par lesquelles il transitait) se sont plus ou moins
tapidement (et parfois brutalement) désengagées, ce qui s'est traduit pN b ratéfaction du
crédit et son renchérissement.

/ Des formes alternatives de financement ont été mises en place, tantôt au sein des

organisations paysannes elles-mêmes ou en pafienanzt avec elles, tantôt de façon séparée;
souvent apptéciées des producteurs, elles ne constituent en tègle génémle qu'une réponse
partielle à la question du financement des exploitations agricoles.

{ Des expériences multiples ont été menées, à I'initiative d'acteurs très divers, dont certaines

organisations fédératives se sont efforcées de tirer les enseignements.
/ Etc

Les organisations paysannes sont en outre conftontées à la question du financement de leur
fonctionnement institutionnel, du financement des initiatives économiques collectives.

De multiples voies ont été explorées par les organisadons paysaflnes pour construire des réponses

à la question du financement de I'agriculture ; les résultats obtenus sont très contrastés ; des

succès indéniables voisinant avec des échec retentissants ou discrets. Ils alimentent un débat qui
reste très ouvert sur la place et le tôle des organisations paysânnes dans les dispositifs
institutionnels de financement de I'agriculttrre :

{ Le courant dominant au sein de la microfinence recommande une séparation claire des

fonctions de financement des autres fonctions d'appui au développernent (appui technique,
conseil de gestion, organisation de la comrnercialisation.. .) et fait de cette séparation des

fonctions une condition de la viabilité des institutions de financernent; dans cette approche,
les organisations paysannes sont définies comme de simples < clients > potentiels des

institutions de financement, ne devant pas intervenir dans la mise en æuvTe des services
financiers ; les organisations paysannes peuvent mettre en æuvre des institutions spécialisées

en microfinance, mais celles-ci relèvent alors de Ia problématique générale de Ia microfinence
plus que de celle des organisations paysannes.

/ A I'opposé, certains acteurs, notarrunent issus des organisations pâysannes, estiment qu'une
articulation forte entre les fonctions de fi.nancement et d'appui technique notamment,
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tenforce la viâbilité des ptoiets économiques financés et contribue ainsi à la dtrabilité du
service financier.

{ Enfin, face à l'ampleur des besoins de financernent de I'agriculnue et au manque d,opérateurs
spécialisés,-les organisations paysennes sont bien ,ourr"rl tentées de prendre .r, 

"h"rg" 
elles-

mêmes la fonction de financement, en céant des systèmes d'épargnË/crédit ad hoc.-Mais le
taux d'échec de ces démarches, est âevé et dans un certeifl no-mbre de cas, incitent les

. organisations paysannes à la prudence.
/ De nouvelles voies peuvent alors être explorées, dans lesquelles l'organisation développe une

fonction d'interrnédiaite phs que de financernent direct.,.

Cette.note a pont objectif d'apporter un éclùage de cetre problérnatique à panir d'observations
téalisées en Afrique de l'Ouest et Madagascar. Les données de base utilisées sont issues de
diffrtentes études conduites sur-ce thème par le Cirad, notamment dans le cadre d,un programme
de techerche Portant sur le < rôle des systèmes de financement décentralisés dans le financement
de I'agriculture_ >, mené en pattenariat âvec différents opérateurs de microfinance du Nord
(Léseau CERISE , FERT) et du Sud @PPCR, ClrECA, F'ECECAM, EMT, ADRK, CECAM
Madagascar . . ..).

La première partie présente la situation des organisations paysannes en Afrique de I'Ouest et leur
Petception de la question du financement de I'agriculnue. Dans la seconâe parti., différantes
formes d'implication des organisations dâfriqu. à. I'Ouest dans la mise en euvre des senrices
financiers, les pro-blèmes spécifi.ques liés à chacune de ces formes d'irnplication et leurs
petspectives d'évolution sont analysés. En conclusion, nous reviendrons sur les formes de
partenariats entre micro finance et organisations paysannes.

I-es organisations paysannes et le financement de I'agriculhrre

Les organisations paysannesr le ctédit agdcole et le financement de I'agdculture :
une histoire deià longue

De quelles olganisations padons-nous ?

Le terme < d'organisation pa)rsanne )) recouvrc des réalités très diverses et en évolution consranre :

{ Groupements (d" taille variable) strucfurés à l'échelon infra-villageois ou villageois et
construits sur des critères de proxirnité géographique (te q"attieî), d'affinités sociales
(groupements de femmes, de jeunes), -d; 

.orrrr.rg.nces socio-professionnelles

r (gtoupements/associations de mataîchets, de pêcheurs, de pro-ilucteurs de cotln, etc..)/ Unions locales ou/et régionales fédérant un nombre très variable de
grouPements/associations sur une base territoriale (tr commune, I'arrondissement, la

. province...) ou sur une base sectorielle (autour d'une filière par exernple) ;{ Fédérations. nationales tegtoupant des unions et débouch^rrt d. ph.rs^en plus souvent sr:r des
<< coordinations > nationales qui regroupent des organisations de deuxième et troisième
niveau, très diffétentes par lew histoire, leurs activités et les modalités de leur structuration
mais animées pat la volonté partagée de < prendre la parole >>, d'être entendues par les autres
acteurs institutionnels et les pouvoirs publics.

Âlors quc la qucstion sémantique se pose peu dans les pays anglophones (farrner,s organisation
étant I'appellation la plus répandue), clle est I'objet de àébat. a^"r 1., p"y, francophJrr"r, pl.r,

r.
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d'ailleurs dans les cetcles des exPerts qu'au sein des organisations elles-mêmçs. C'cst einsi que le
terme genédq.ï d'otganise1 P-ar-sanne (tevendiqué far hs syndicats agricoles français d"p"it
quelgues années) peut être décliné de plusieurs manières :

{ La ptécision <otganisations Peysarine et nrale >r vise à souligner que l'organisation srintéresse
aux différentes activités du milieu nnal ('4griculture, la péche, iâ"".g", la uansferrnalion

- agro-dimentaire, I'artisanat, et)
{ La dénomlatign < organisation 

-de producteurs nrreux > est souvent utilisée pour mettre
l'accent sur les fonctions économiques de t'organisation ;{ Le terme < d'organisation professLnnelle ag;.oL >>, issu de I'expérience agdcole françaisel
ttaduit souvent deux odentations: d'une part, la volonté de faire émerger une profession
agricole otganisée capable de teptésenter.id. défendre les intérêts des pto-ducteqrs et d'autre
Pafi b volonté d'engager les agriculteurs dans des processus de q.ralification technique,
économique , etc..

{ Etc

Læ terme <<d'organisation Paysanno) est donc ici considérée cornme englobant des organisations
très différentes par leur taille, pat leurs activités, diversement spécialiséËs ou multifonctionnelles
et multisectorielle, dès lors qu'elles présentent deux caractétistiqu., cotnmunes :

{ Les adhérents des organisations sont des ruraux pour qui I'agriculture (au sens l"rg") est à la
fois une activité économique rnais aussi un ( -od. de vie u;-quelle, qrrà soient leùs'activités
et leuts perforrnâtlces techniques et économiques, il s'agit algd.uli**. travaillant dans le
cadre d'*: exploitation familiale et celle-ci est à h ?ois ot. unité de production, de
consominadon' rnais aussi une unités sociale, culturelle, éducadve, etc..{ L'organisation s'inscdt, de faç-on 

_irnplicite ou explicite, dans une perspective de défense et de
promotion des exploiations familiales face à d'Àtres formes d,oig"rriration de la ptoduction
agricole et singulièrement face à < I'agro-business >>.

L2. Des dpamiques d'otganisation en évolution rapide

Sans entter dans une réttospective des dynamiques d'organisation des productegrs lrraux, il
semble utile de rappeler les principales évolutions qu'elles o"rrt .orrrrues dans la période récente et
les modalités selon lesquelles elles ont été impliquées de façon pennanente dans le financernent
de l'agdculture.

1.2.1 La situation des organisations paysannes eu début des années g0

T-otsque intervienlent les premiers Progïafiunes d'ajustement suucturel, le niveau d'organisation
des producteurs africains est globalement encore très faible dans la plupart des pays. Cîpendant,
de nombreuses organisations existent, notamment à l'échelon ,.ill"g.oi, .t loc^! .i ell.r^peuvent
sommairement être classées en trois grandes catégoriJs : les coopératirËr, les
associations/groupements liés aux grands projets et le mouvement associatif.

. Les coopératives

t Et difficilement traduisible en anglais a professionat > qualiriant un non agriculteur.
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Beaucoup d'espoits avaient été mis dans les coopératives au moment des independances ; elles
ont fait I'objet d'une attention soutenue de la part des pornroirc publics (t liget, Senégd" etc) et
ont assuré des fonctions économiques qui ont été appréciées par les paysens notamment en ce

qui concerîe l'équipement agricole, la création d'infrastnrcnres de stocbg., la commercialisation
des produits, etc. Dans divers peys, c'est par le canal des coopaatives qu'a transité le cédit
agdcole public pendant plusieurs années. De nombretrx dysfonctionnements les ont cependant
affectées et ont contribué à leur discrédit: le degé d'appropriation des coopératives par leurs
adhérents a générdement été faible ; leur domaine d'activité est souvent resté limité à ce qui
intétessait I'Etat, c'est à dire pour I'essentiel la promotion des cultures d'exportation; des

prélèvernents excessifs ont souvent été effecnrés pat les pornroirs publics limitant les revenus des
ptoducteuts, rendant difficile le rembousement du ctédit ; devant I'aggtavation de la situation du
crédit et la dégtadation des tevenus, elles ont parfois ioué à rebor:rs, etc..

o Les associations /groupements liés aux grands proiets, de développement

Les exernples les plus significatifs concernent les organisations cotonnières et les associations ou
groupements situés dans les aménagements hydro-agdcoles. Ctéées à l'initiative de sociétés ou de
proiets de développement étatiques ou pan-érh*iques, elles ont souvent résulté d'r:n compromis
ou de convetgences d'intétêt entre les paysâns et les organismes d'appui. Les constantes ont êtéle
ptise en charge, pat ces organisations de base, de fonctions économiques bien précises (gestion
du réseau hydtauligu€, de batteuses de r:rz à l'Office du Niger par exemple ; commercialisation
primaire, approvisionnement en intrants, etc.). En tègle genérale, ces organisations ont joué un
rôle central dans la gestion du crédit à l'échelon local; les remboursemeTrts étant sécudsés par le
monopole en matière de commercialisation exercé par l'institution d'appui. A noter cependant
que la caution solidaire au sein des otganisations de base a engendré dans certains cas des

processus d'endettement interne qui en s'aggravant ont fragilisé certains d'entre elles.

L'importance accordée au renforcement des compétences internes des organisations a été uès
variable selon les cas : ainsi le fort investissement consenti par la CMDT dans I'alphabétisation et
la formation à la gestion des associations villageoises dans le Sud du Mali conttaste avec les

efforts ttès limités qui ont été faits en la matière dans divers autres pâys.

o Les orsânisations d'initiaÉye non étatique : le mouvement associatif

A panir des années 70, s'est développé en rnilieu rural et dans certains pâys (Sénégal et Burkina
Faso notilnment) une dynamique associative, autonome par rapport à l'Etat, dont I'importance
augmentere ptogressivement et qui jouera un rôle de ferment dans la construcdon ultérieure du
mouvement paysân africain.

Les organisations pionnières sont célèbres (au Sénégal, l'Entente de Bamba-Thialène, I'Amicale
Socio-Educative des Agriculteuts du Walo, I'Association des ietrnes Agdculteurs de Casamance,
etc... ; les groupements Naam au Burkina Faso, etc..)

D'initiative locale, affirmant leur autonomie vis à vis de I'Etat, ces organisations se sont
structurées dans un premier temps à l'échelon inter-villageois et ont mené des acdons très
diverses, souvent avec I'appui d'ONG des pays du Nord.

Dans les années 70, elles se ,Jéfinissent en règle générale des obiectifs globaux (amélioration des
conditions d'existence, auto-suffisance dimentaire), un ptojet général mobilisateur qu'elles
mettent en ceuvre en mobilisant des ressources humaines et financières très diverses. Jusqu'au
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milieu des
caractédstiq

années 80' les activités de ::t organisetions non étatiques présenaient troisues essentielles qui les différenciaient dL organisations d'initiative étatique :

- une très forte tendance à ra muttifonctionnalité- I'imbrication étroite enue l'économigue et le social- des initiativ-e1 économiques, notanunent dans les secteurs délaissés par les organismesofficiels de développ.-rrrt.

associatif ont eu très tôt
niveau national, (cas de la

Dans la rnaiorité des cas, les organisations reliées au mouvementtendance à se fédérer , à l'écheloliegrorra .i dans le cas du sénégar aufrdération des ONG du Sénégal çfO"NCil p", 
"**pfry.

N'ayant pas accès aux financements publics, dans les années 70 et g0, les organisations dumouvement assod^af ont souvent eu àes initjativls originales @ien qr. dio.rsement he'reuses)en matiète de crédit : << fonds souples u, o food, ,"àriog >> 

- 
mis en place avec des appuisextérierrs et destinés à du crédit po* dirr.tr typ", d'activités rtuales, ptr exenrple.

ffi*,;ï#.H,*î":T;::'^":î:::_.d.g, les pays angrophones (Gh ana)puis à partir des

:ffi :ï:î,H:;:ïffi "t":i"i'r:,:l',::i::#..#':;:.il'ïÏ:J;'ÏiîÏ'ii::iffi ff:;ï:T:ïff::g;'3f:::::'l:ï:,!:#::.1,*,*.i*iiÀ;'rË',i;;;iËJ'",Ï':,"iî:
iji:::îi::ii:!!ï:,::.""bi;q;;;;;;;_il;*';*Jiiï jli:trï::iffii:.*
3:"3:î::::î: jj:-ïï11.*1i".i;;';#ruË;T:iii:?J,:i"ffiîJ:l'"iy:tr

I,iffi"d;Ëff:de leur adhérents- Itorirrine d. lrÉr.o.*o ^^rr^-,!i:l'ffiH:ïl1i;:ïf,:::.1,:rr*:îil:1ïi:;'",^*!i;,iffiâ1iJiÏlJ:J:,Tffiil:
i$jffi::Tj":l-î^::::.1,;9ii"i.ït à l,-n";;"";;é*';;'.i'J:";:: ij."#:J.ffiH::;Erucfures hnancrèspécialisées' entretenant peu de rapports institutionnels avec les autres organisations paysannes.

1.2.2 Le tournant des années 90 et Pidentification des nouveaux enieux

Les années 90 marqueront tln tournant important pour les organisations paysannes, dans la
*ipT des pays afriiains' En effe1, t"-1on1og^iron d,, désengagemenr de l,Etat et de l,ouvern'e
4ffi;ii::fl:-t:: ïocessus de dérnociatisation de t"^ ù.- publique, étargissenr l,espace

rérormesu.""T#lïi:;:Ë1iï'3i:3;1ff :,îîï:î;,:îî*"fiî:îii*T:;lï:,#;;
Les dynamiques fédératives ont été d'importance variable selon l.es pays, les contextes poritiquesétant diversement favorables' Elles ont cia souvent au départ régionales er sectorielles, et se sontstructurées autour d'enjeux précis Qe prix du coton, l'accèi aux intrants, etc..) et mobilisateurs.

E'lles ont débouché d"t' des délais relativement brefs sut des organisations faîtières nationalesdans la plupart des Pays' Lrnitiative en revient aux organisations paysannes elles-mêmes : c,estpar exernple le cas au Sénégal où à la FoNGs a organilà". ianvier ig:gz,un fonrm national qui adébouché' deux- mois 
"ptét sur la création au iomite ruational de concerration des Ruraux(CNCR) dont l'audiencà ne cesserâ de croîûe au niveau national et qui aura une influenceindéniable au niveau sous-régional.
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L'unification du mouvernent concerne pfogtessivement de nombreux Pays où les regrouPemcnts

nationaux sreffectuent selon les m"daftés diverses, appuyés dens certains ca8 Pel dcs

piogr"ro,,res d'appuis spécifiques tels gu9 les progr*1:t.'d'apui à la professionnalisation de

ï'"g;.,r1*" n""*cr p* le Ministère français des Affaites Euangeres. A noter que cette

dynamique nationale ôst uès avancée dens cerains pays (cNcR au Sénégal Fédétation des

Unions de producter:rs/Fupro au Bénin, Associatior, ,ritioo"l" d.t organisationl professionnelles

"gri.ol"r/ANOpACI 
* ôôt" d'Ivofue, etc...) ; elle est encore récente au cameroun ou en

i,rirrc" per exemple, où néanmoins des comités de concertation ont rm le ior:t.

Enfin, et il s,4git là d,un progrès considérable, le Réseau des Organisations Paysannes et des

producte.rs Afo"obs (RônË41 a \ru le iour à féchelon sous-régional en I'an 2000, aptès la

première r"o.oit e des organisations faîtières nadonales tenue à Cotonou'

,/ Les politiques d'ajustement structurel ont ptofondément modifié les règles du

prioarrt les agrici.*, de nombre de ,ooGttt dont ils benéficiaient jusque là;

notafirr,ent iraduites par une désorganisation des services à I'agriculture

organisatioo s'effectue à des rytbmes très variables.

r' La [béralisation des échanges .ommerciaux â rnodifié le rnode d'insertion des agncultrues sut

les marchés qu'il s'a5;isse dî, *"rchés à I'exportation ou de I'approvisionnement des marchés

intérier:rs (concurrence eccrue, pdorité à la recherche de compétitivité, etc)

Dans un contexte économique et institutionnel devenu plus complexe, plus instable. et plus

concurrentiel, et face aux d3fis nouveaux et multiples q-ui en résultent pour les agriculter:rs

familiar:x, les organisations paysaffles, quelle que soit L* appellation (comi19, association,

fédération, syndicat) se str,rctrrent généialerneni autour de deux enieux ; qu'elles petçoivent

cofilme indissociables :

,/ l),une part, la création/gestion de services aux agticulteurs' dans les

technique mais aussi en matière d'information, de formation et de

souvent en collaboration avec d'auttes acteurs, publics et privés,

{ D,autre part, la représentation et la défense des intérêts des producter$s vls

acteurs étonomiques et institutionnels et de I'Etat.

L.2.3 Des enieru< et des défis

En l,espace d,une quinzaine d'années, I'environnement des agriculttrres africaines a cotrnu de

profonàes mutatiottr do fait de I'adoption de politiques libérales :

ieu national,
elles se sont
dont l^ ré-

secteurs économique,
conseil, etc... le PIus

à vis des autres

Z Comment se pose la question du finencement de I'agriculture pour les OP ?

Z.l Des besoins 61 financ€ment

f)ans les schémas de libéralisation en cours en Afriqtie de l'ouest, les oP sont fortement

sollicitées sru les multiples entrées de la question du financement de I'agriculture : financement de

l,exploitation agricole, contribution âu financement des sen'ices d'appui, financement des

infrastructures fi11l"r'ipar ailleurs elles sont confrontées à leurs proPres besoins de financement

Le fina|:r}gmû de l'agricufrure famitiate. Qlêtte ænttibdiut h ta nicnfrnærce ? Juwier 2N2
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Ces sollicitations sont largeinent disproportionnees par repport à lenrs capacités achrelles en
termes de tessoutces, mais aussi de compétences de gestion. Leurs sotrces de financement sont
limitées : cotisations des membres, capitd social, épa$ne des merrrbres ; subventions ;
emprunts; activités économiques ; dans cstains cas, rénrunération de prestations de sewices
pour prise en charge d'aaivités de développement ...

Globalement, les OP sont faiblement capitalisées. Elles manquent des moyens élémentaires pout
rernplit les fonctions de formation/ sensibilisation/ organisation des membres et les fonctions
économiques, et se trouvent souvent pdses dans un cercle vicieux qui limite le développement de
lenrs capacités : la, faible capitdisation entraîne une faible capacité à âssurer des fonctions
économiques et d'organisation auprès des membres potentiels, d'où un manque de crédibilité à la
fois à la base et aussi auprès des banques I cette faible capacité à dânontrer leur intérêt auprès des
ptoducteurs entraîne rule faible mobilisation de ceux ci, ce qui limite la capitdisation et la portée
globde de I'OP. ..

Les besoins de financernent des OP couwent de uois types de ptéoccupations :

2.2

o Améliorer l'accès des exploitants agricoles aux services financiers
. Financer les initiatives économiques collectives
o Gén&er des ressources permettant

{ De couvrir les frais de fonctionnement de I'OP
{ De participer au co-financement de services...

Des besoins de financement telenant de dispositifs financieæ diffétenciés

I
Ces besoins en Enancement ne $ont pas de même natute et ne peuvent pas êtte couverts pat les

I 
mêmes dispositifs financiers . . .

inri*fiffi'ï#*îfixïl;"-*'
Les liens avec la microfinance relève du premier champ de dispositif , portant sur le rnise en
æuvre de services.financiers (épargne, crédit, assurances) accessibles aux exploitations familiales,
mais aussi aux OP elles-mêmes poru le financernent de leurs activités économiques. La suite de
cette synthèse se concentrera donc sur le champ des services financiers.

I 
II. Quelles stratégies les OP développent-elles face au besoin de crédit ?

Pour fare face aux besoins de services financicrs, les OP développent quatre stratégies
principales, non exclusives les unes des autres :

1.) - Utiliser les services financiers existants

t
I
I

I
I
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2) Créer letrrs
d'assurance)

PloPres outils de financetnent (Système d'.prrgne et de crédit, vofue

3) DéveloPPer un rôle d'intemrédiation entre les exploitations et les senrices financiets
existants. dans I'optique de sécudser le crédit et d'en amélioret faccès poqr les
exploitations

a) S'impliquer dans l'élaboration d'un cadre macto-économique et politique favodsant
l'accès des exploitations aux services financiers

Ces différentes-"stratégies" n'en sont pas eu même degré de développement: alors que les detrx
premietes ont été expérimentées depuis de nombr.nr"s années, les stratégies d'intermédiation et

lgp_ti""tion politiqu-e sont Plut récentes et correspondent à un degté oàorr""o de mattrrité des
oP ; il est donc plus difficile d'en évduer la porée,laute de recul.

Ces options conduisent à des montages institutionnels et des formes de coordination de nature
différente qui toutes impliquent des liens avec la microfin ance.

1. Ptemiet tytrte de << sttatégie << des OP : Utiliser les services financierc erdstentg

S'appuyer sur les senrices financiers existants (publics, bancaires, microfinance) peut apparaître
cofiIfite la stratégie la plus immédiate, la moins exigeante en investissements por;1 les ôp. glte
trouve cependant très vite ses lirnites face à la faiblesse de I'offre en senric", firr"r"iers adaptés à
I'agricultrue et aux besoins des organisations paysannes :

1.1 f.es financements publics

Même sïs tendent à se téduire, les financements publics représentent encore une part importânte
des financements formels de I'agriculture.

Les OP ont été souvent associées à la gestion de ces financements publics. Cette '.co-gestion,,

!:"1 prendte plusieurs formes : OP associées à la gestion de lignes dË cÉdit public (exe[ple du
Bénin dans I'encadté 1), participation à la gestion des financements aer etiet.. intËgtées,
participation à la gestion des lignes de crédit des proiets de développement....

Les dispositifs de co-gestion peuvent constituer des espaces d'apprentissage des Op à la gestion.
Mais les tésultats obsenrés restent souvent mitigés : faitb maîtrise d"r mJda[tés de finan"cement
par les OP, procédures d'attribution peu transparentes favorisant les malversadons de tout genre
; absence de suivi des crédits, absence de professionnalisme dans le gestion du crédit, i^iUt"
coordination entre différents sen'ices fi.nanciers, pas le liens entre épargnà et crédit et donc pas cle
stimulation des capacités d'autofinancement des exploitations.... L.r-.orséquences peuvent en
être graves : impayés ; endettement, dégradation des mentalités par,rapport au crédit
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t.2 Lee een'ices financieæ bancaires

En dehots des fi.lières de production intégrées dans lesquelles les mécanismes du crédit éraient
jusqu'ici relativement sécurisés, les banques commerciales financent uès pcu les exploitarions
agricoles et les OP en Afrique de I'Ouest. L'agdculture leur apparaît comme un secteru trop
risqué, dont la dernande en crédit est peu adaptée à leurs propres ressources et dont l'épargne
parait difficile à mobiliser. Le degré d'organisation du secteur agricole et de maturité des

organisations paysannes, n'est pas encore de nature à rassuret les banques cornmerciales.

Les mécanismes de fonds garantie visant à améliorer ces partenariats semblent n'avoir qr.r'une
efficacité limitée : manque de responsabilisation des partenaires, absence de prise de risque
progtessive par la banque, érosion fréquente du fonds de garantie et grande difficulti' à Ia

reconstituer...

Dans les quelques pays d Afrique dc l'Ouest où des banques agricoles publiques poursuivent leurs

I activités, celles-ci développent des partenariâts avec des organisations paysennes, mais en se

I cântonnant là aussi le plus souvent arrx espâces plus ou moins sécudsés : filieres organisées clans

lesquelles une gatantie sur la técolte est possible, zones irriguées ...

I

llI

La cogeetion dee ffédits publics par lee OP au Bénin

| 999 : l-e Bêxin ofrt an exemph ù $tution fu 'fu-gstiaîî " dt ligncs dc ilddit Prrblic pm hs OP. L'Etat
bêninois octmic ph.ricars lpes de mfdits à l'agrimlnn, à partir ùt bndget dc lEtat, mais anssi ù lignes ù
mdix pmnclbs ofrnu par funatean artéiens (ex en | 998 : nr, 'ffidit jo4orrdt", ciblé srr h pmduction
aùnh, h traatfomation ù pmfuits agrinhs et l'$tdrailiqrc ailhgaoise, à an tatx ù 5o/of an, "ctdûl ùwier" à

un tatx fu 7%o/an, n nddit PISEA d'inseftion ùs sans enploi fuis l'agriailtrn, nt crfdit lié atpmjetjeunes
entnpnnenr..).

Ces nfdits tranilent par lAdninistration jasqu'arx 'Comités Sorc PnfectoftHx dc Cnidit" (CSPC) qui hs
attibucnt aflx GV, molennant me caation solidairc sur la pmdrction ù nton. Its mdils sont alhuh anx
indiaidas par bs GV. b prirident dr CSPC est le pfisident ù IOP cotondèn hcah, ce qtti doit, par une Jàrne
ù co-gestion Etat/ OP , êtrc une garantie fu bon fonctionnement dt ,litpùf Un sriui tecltniqne des mdits
octmlés fuit âtrt arsaré par hs CAKDEk Ces mdits connaissent ù gms pmblàmes d1npryés.

Ce schâma de nfdit pose fu séùux pmblèmes : les pmcédnm d'attribstiot tràs pea transparcntcs fanisent les

malwrsations ù toat genn ; tràs peu fu saiui des mdits est efectaé ùns h fialitâ, ai les CAKDER ni les OP
nbn alant bs molens, et les compétences ; il nj a pas dc coordination entrc diffircnts sentices fnancicrs. De lout
æla, il fisalte ùs impalés inponanfi, qui compmmettent la uiahilité da gtstème ù nfdit ; corTrrîrc ils ne sont
iamais waiment rfclamis, ib contibaent à rcrfoner ane mentalité négatiw d'impadté par raPport au non

nmhoursement ds mdit et compmmettent la mdibilité ùs OP associées au dispositf ; enfn, ce dêferlzment fu
mdit mal naîTrisi participe aa mnuûemînt général, pfioccapant, dbndrttcment ùs ménages ùas hs iones
cotonnièns.

Le frnarcomerl de l'æriculture funiliale. o.nlla wiihnkn de la nicrcfrrwrce ? Janvier 2002
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La téussite et la pérennité de ces partenanrts varient en fonction de la capacité des Op à prouver
letu matudté de gestion et de go,nt"*ance,.de-Penieu 

_que 
cela ,.prérent" pour la Banque, rnais

aussi plus globalernent, du degé de vitalité de ltcon"*i" agricole.

Ut l^es institutions de micrcfinerce

Iæs instihrtions de microfinance (IMF) se sont fortement développees en Afrique de l,Ouest
{"p"i: une quin zntns d'années, sous différentes formes institutio-rôk, (munreleî d,épargne et
de ctédit, caisses villageoises, proiet de crédit solidaire...). Etles se sont developpees t -in"ourbain, mais aussi en milieu rural. Leur taux de parétr"Éon sont très contrastés selon les pays
(moins de 10 o/o.de la gopulation nrrale a accès aux IMF au Niger; au Bénin, ce taux avoisine les
4A% dans certaines régions du Bénin où la FECECAM est présente), meis reste en moyenne
eûcore faible : moins de 20 o/o de la population nrrale a accès "* ,.rïices financiers à l'échelle
globale de fUEMOA.

L'affi'rmation courante selon laquelle les IMF ne financent que très peu I'agriculture, doit être
nuancée. Sur un portefeuille global d'environ 70 miltiæds de crédit oc6oyé en lggT par
I'ensemble des IMF de la zone UEMOA, on peut estimer à environ 20 miltiatds la contribution à
fagncultue (étude UEMOA 1999/2000), soit plus de 25o/o du portefeuille global. L,imporance
de cette contribution doit bien évidemment êtrè rebtivisée au r.g"rd de l,am-pleur des bÀoins de
fin-11cement (au.Bénin Par exemple, où la contdbution des IMF à I'agriculto" 

"rt 
d,environ 6

milliatds de crédit en 7997,1es besoins de financement de la seule filière coton sont de l,ordre de
30 à 4O milliards dont environ 10 miltiards pour la production). Cette contribution esr très
largement le fait des grandes réseaux mutu"lirt.r, o.tioy"ot du crédit agricole dans le cadre
iusqulci sécurisé des filières intégtées (coton, cafê,, ca.ao), mais est auisi le fait de petites
mutuelles régionales ou locales, de certaines caisses villageoises d'épargne et de crédit auto-gérées
dans des zones de production agricole rentable et séc.rrisé.... 1Ëf. iynthèse introductive). par
contte' même si I'agricultwe est financée dans une certaine mes*. pri les IMF, très peu d,*tr.
elles financent les organisations de producteurs, en dehors des filières de productiorrïrg"nisées.
La ptoximité souvent forte dans le milieu entre OP er IMF ne suffit p", pà* donner 

",.ù 
Op o'

accès significatif au financement par les IMF : plusieurc rairons p.,.rrr.rr, être avancées :
disproportion entre les besoinl des ÔP p.t rapport au* rol,rmes de ,.rio*.es des IMF, besoins
de.moyen et long terme des OP face aux ressources de court terme des IMF, Op insuffi.samment
mrires, ...

Parrni les différentes catégories d'IMF créées en milieu rural, on peut distinguer :- des IMF issues du milieu agricole, créées spécifiquement pour financer I'agriculture et le
monde rural (Coopératives d'épargne et de itédit, muruell.r 

"gti.oles,...;.tierees par des
populations agdcoles qui cherchent à préseffer leur vocation agJ.ole (cf.z) 

I

- des II{F rurales, gérées par les populations, mais sans vocatiori spécifiiuement agricole- des IMF développées dans une optique de création de service financi.r, ,oo, une forme plus
entrePreuneuiale que participative (ex : PPPCR au Burkina), avec une implication lirnitée des
populations dans la gestion

De la combinaison de ces différentes caractéristiques découlent une esquisse de typologie de
situations auxquelles peuvent être confrontées les OP en quête de finanr.-'.rrt ,- une IMF existe et développe une vocation agricole, I'OP peut .lialoguer avec elle et essayer

d'ut'liser ses services
- il n'existe pas d'IMF présente dans la zone de I'Op
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- ture ou des IMF existent, mais evec une vocation cleirement non agncole (ciblée stu les
femtnes, ou sur les catégories artisans, commerçants, ...)

Potrr qu'une OP puisse s'appuyer sur les services de la microfinance, le faisceau des contraintes
est donc relativement important :

- il faut que la microfinance existe dans le zone
- que I'institution présente ait ou eccepte de sbuwir à une vocation agticole
- qu'elle en ait les moyens

L'exemple de I'Association ATT au Burkina est ilh:stratif de la problématique d'une organisation
Paysanne rechetchant des solutions au financement dans une zone où les IMF sont développées.

L'Association Tin Tua dans Ie Guhnu (Burkina)

CÉée en î 989, lbssociation TIN TUA est anc fidiration ù grurpenents ùlhgeois ("g*opr*tnts TIN
TUA') dc h lone da Gilma. L'açsociation a pottr ofulttT "d'accompagner les pmcesns 4'*16-p,nnotinn ùs
PoPillations, en portant ane attention partiailiàn atu fcmmes et alx e4fants".- Initiée sn h baçe d'actiuités
d'alpltabétisation, IATT âtend pmgrcssiæment son cbamp & trawil à I'accompagncment ù ùwloppement
économtqae d4 la lone dr Gilma. Ses actiaités adaellcs porteû str l'alphabétisation et h pst-atpbabâtisation, h
déwhppnent mhurcl, I oPpni au dcaeloppmdnt agm-partoral, hs banqaes dc céÉafu, tt ntdi, h lgttc contn
l\rcsion et la ùsertfuaËon. Sa qone d'intennntiol colutv hs cinq pmùnces dtt Gillml. Lc Gslaa e$
ghbahment caractérisé par unfaible fugri dc diwhppement économiqrc, ùs infrastructnns hryement insafuantes,
an enclaæment important. It déæloppement fu h mhan attetéey est riænt, limité, et concentri wr qaeQiet <ones
ùnsément ptplêes (Botoa, Diapaga...). IJ manqt# dc mécanisation est an frin impottant Fç I'intinrfuation
ùs ciltzns et l'accession à l'aatosffiance alimentain.

LATT est confmntée à nne dcmande fom ù la Pûlt &s otgadsations palsannes pon trn @pai ghbal aux
actiuités agricoles pmdtctiws el aa dewhppement de h lraction animab en pafticalicr. C.etta ùmanù s'exprime
en termes d'accès à l'équipenent, d'accès aufnancement et ùforwation à l'atilisation dc h traction arimah.

I-es seruiæsfnanciers sont hùs pu dtaeloppés funs h qone da Galma.
- I-a Caisse Nationah dr CÉdit Agicob est pfisente au chef tha fu h rigioa ; elh octmie qaatrc W de

nédits à l'agricaltarc (midit <faueurs ù pruduction r de coart hrme, utdit n mlttn attclée t ù molen
terute, nedit < commercialisation dts pmfuils agricoles >, crtdit emboache). Ces cfifdits sont octmlës aax
gmapements de pmdactears qui hs rcdistribuent asx inditidas et se portent catttion solifuin pon h
ætvauvment.

- Ij Réseau des Caisses Populaiæs da Bnkina est égahment pfisent aa cltef liea et traaailh majoritainment
aaec les commerçants etfonctionnaircs de h qone.

- Plusieurs /ntits gtstèmes de micmfnance ont trauaillé ott sont encoft présents dans h Wfl4 atnc det actitités
cib/ées sur les gnupes fufennes, mais ausi sur ùs mmmanaath /ocahs.

LAssociation Tin Tua a engagé des négociations aæc phsiears ù slstème de fnancement, mais estime qile ancsl,
d'entrc eilx nbst aalourd'hai en *rroi de Épondrc plcinenent aix besoins de fnanæment fus OP (aohnu fu
I'rifft tmp linitée par r@port à l'ampleur drs besoins, nnditions de fnancement pas adaptées, ..).

La frnanæmert de l'qricufrun fffiiliah. Qrclle contrifunim de la n*:rûnar,e ? Jûwbr 2N2
l3



sltûbaû affin - "I{qûpæ, olptffi nçlrJrt, N nltfi,ôfi*q, qÉpffiË tâls n uffi ù,Wr?ffiyWitordtri-

L'eremple de la zone Of6ce dl ltig.t eet illustretif d'un autte type de eituetion, à pdod pltrs
favorable : des IMF finançant I'agdcultr:re sont fotemeot présenæs, les OP rc*oo"iercût 

-lp1$

intérêt, mais il subsiste néanmoins des réticeoces fortes de côflaboration eatre les deux catégories
de stnrcttrtes.

t1
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OP et IMF ea zone de I,Ofræ du JV,iger (M"Il)

Lcs grstàmes fu nicmfnaw se sottt déæloppâs der h qoac dc l0fi/*v à pttir fu dêht ùs annlcs n. C'cst
d'abord b Fondç ù Dêæbppncnt Vilhgcoit gOV), ,râ & h ttuasfotnaion ù la stmctnc efuanctm e
l0l"t ù Nigcr,4d se $ruc,trn en mstnelh dêPorg* et ù Cddit qni abont:tt at.Fédétwiott ùs Caiçss
Rnrahs Mntulister dn Deha finnt funs h qanc aE'ùAnt. Le finatt mstaalistc Nycsggsm, n#aw pm h
r{seas Ddg'adins s'iaphnn ùu h <one en | 992 . Lcs Caissct ailhgo*es d&patgr,ê ti ù Cûdit ,anngffts
sont initifes Pm h CIDR er 1994, à h ùmanù dc h BNDA.

Les Otganisatiory Pgtmnnes frûtièns (ryndùat, chanbn dhgriailtxn) exprimnt a$,ond'hni rnc qpriciûion
positiw ùs IMF : ilr sont prpts d,mrze ùs outib fnanciers t sêrictx a pnfisdonncls D qri ot àntihâ à
assainir h silution fu cndit et à ouffir ù nomnlhs ùfnanæmcnt por h qone. 

-t-s 
tttæ ,éprrdcrrt

à la principah pnéocatpation fu ftanrvmeat fus pmùctens dc la enq h ri{adttæ, mais qri ont st asssi
diænifur hars seruiæs. . Mair as delà de ce pnrier ttiæas ù rcnnnairsance, il sabtiste anefote mâænnaissaace
des IMF * dc hurfonctionaemcnt, alon mâme qae ù nombmx membns fus OP ct ù hxr inrîancet dirigaûcs
sont membns d'me IMF ùns bn ùlhge, et porfoi, cmpntntent utfis dê lili

Phs ghbahmnt, on obsewe nne mêconnaissance -font ùs principes économiqau ù basd qri nfgisnnt h mattln
fnancicr ct hs bgQrcs ù ùæhppement ùs IMF. Lcs OP npmcltent aux IMF ù n$er aetinttr æryu par
ùt banqaiers et dc < ne par anir d'action sociah >. I-a ritiqac fonfuneatalc Ffte sar h.r ta*x d'iniérêt
prat'iqaés : < Le cfidit doit aidcr les gens ; auec an tanx dt 25o/o, on n'aiù pas læ gens r. (Jne astn critiqae porte
wr h niponn particlh gne hs IMF apprtefi aux besoins fufnanæment des expbitunrs agruohs
- hs c'ftdits diærstfcation poar h maraîcbage, hs actiuités des fimmes, ùs dépenfuats actfs ne sont pas assa<

d,iæbppés (hs Caisns manqaent ù nssoarces et nfusent tmp soawnt ces midits)
- h mfdit est lmp exclasiwment cenh{ sar h ri{caltun et a unfaibh impact sur bs popahtions qni nbnt pas

arcès à h riScaltm (femmeq dtpenfunts).
- Les besains de fnancement fu l'équipemcnt agricoh ne sont par pris en co@te
- De même, lcs IMF ne Épondent pas arrx benins fu fnanæmmt ùs otganisations pEtsannes

(comnercialiration éqaipement ù trantfomation, .. .)
Eofo hs qaestions dc garantie et ù gonnnaace font lbbjet de ritiqæs :
- la cafiion solidain n'est pas an mofu dc garantir adaptl et ùwrage hs empruntears
- unfossê irpotant se creilse cûn les âlrs ùs Caisns et fus (Jdons et bs mcmbns ù base ; t'irfomation n'est

pas asseldffisâe au sein da rdnan, hs ùgles ne sont par asse<htgement discatâ,es, h pouwir cst accapa€ pn
qrcl4aes ,trrs ...

I)a côté ùs sttztctans salaiées des LMF, la connaissance ù la dlnani4ae interze des OP, de bur hgq* et ù
leilr ênliltion rcste insufisante.

Is frntrrrngrt h tagicufturc fanilide. fuelle crrlttibtliut & la ricrcfrns/cæ ? Jffitkr 2æ2
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Ces exemples illrrstrent des difficultés de collabomtion eotre organisations peysannæ et
instinrtions de microfinance. Face à cet enseinble de contraintes, les OP ci sont sourrent teotées
de ptendre elles-rnêmes en chatge cette fonction, en céant léus propres senrices financiers.

Le manque d'alternatives de financement pour les exploitations agricoles et les OP est l^
motivation la plus courante qui conduit une OP à prardre en charç tme fonction de cÉdit.
L'absence de senrices financiers peut être globde dans une zone donnée ; elle peut avoit touiouts
êté; elle peut être aussi le résultat du désengagement de l'Etat (ex : stu les périmètes irrigués du
NUpt), elle peut concemer aussi une catégorie spécifique d'agdculteurs (ex : les entrePrcneurs
agricoles familiatrx en Cote d'Ivoire, au Bénin, ou bien les exploitants en conseil de çstion au

Bédn) qui estiment que les services financiers existants ne répondent pas à la nature de leuts
besoins

Même -quand des sewices financiers existent localement, la méconnaissance ou la méfiance sont

-

des raisons fréquemment évoquées par les OP pour iustifier la création d'une composâtrte ctédit
inteme :

* les grandes IMF, et à fortiori les rares banques intenrenant en milieu rural, sont souvent
perçues cofirme éloignées des réalités agdcoles, et ne bénéficiant qu'à des catégories de

population plus favotisées
* beaucoup d'IMF sont récentes et doivent faire leurs pteuves dans un milieu donné
* les IMF traînent, dans ceftains contextes, une réputation de "petit ctédit pour les

femmes"
* la ptoximité géogaphique n'est pas une gatantie de fluidité de I'infonnation ; souvent
l'information sur les différentes organisations (OP, IMF...) existant dans un même milieu
circule f,d, faute de réseaux et d'outils adaptés, mais aussi de valeurs et d'obiectifs
colnrnuns et parce gue, là comme ailleurs, la maîtrise de llnformation contribue au

pouvoir

* le désir d'autonomisation et de renforcement de la cohésion de I'OP peuvent être aussi des

motivations puissantes de création d'un outil financier intégré à I'OP :

+ auto n omi 
i: ïil;sJ,î: :: 

j; 
Ë :Ïiïr :ïnirf^i ï,i * * r qui es rim en t qu, e n ran r

qu'éleveurs, ils n'auront jamais accès à un quelconque sen'ice financier existant, et

qu'il leur faut donc se doter d'un outil autonome répondant eux besoins
spécifiques des éleveurs

* autonornisation pefinettant à un groupe ayant un proiet économique structuré de se

développer à son propre rythme
ex : les producteurs d'ananas de la FENOPB au Bénin

* par ailleurs, la maîtrise d'un outil de financement apparaît souvent comme un puissant
facteur de pouvoir et de renforcement de la cohésion d'une OP

t 2. Deuxième tytr e de sttat(gie des OP : ctéet leut prcpres ssvices finencieÉ

I 2.1 Quels sont les fâcteurs conduisant ulre OP à intéger une fonction dc ctédit ?

t
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22 Quc[es fotmes peut prcodre ceftc dématche ?

Les OP ont une lo-tp" expérience de creation de services f,nàncien (cf. I), certaines d,eutte ellessollt même nées de 
-cette 

préoccupation ; cette expérience est semée d'échecs, mais témoignent
aussi de léussites, qu'il convient d'analyser. On p"oi distinguer ici uois manières de fafue :l)- b baryaes ù ûdahs sont une forrre-de..fir,ancâend'patriculière que les Op ont été

tentées de développer dans les zones défavorisées
2) - Tt démarShe qui reste coumnte et partagée par les OP avec gn certain nombre
d'ONG.: "*t l'inÉgmtioa d?ne fonction e ftaaælxaæ'd*u hs actiuir[s cosrarrtct ù lgp, sms
rfiûâSic d'anto no misAio n
3) - une dérnatche plus récente tente * .r'"ppuyer sur les leçons du développement de la
mictofinance' et consiste potu une OP à nder inc IMF unnoae,mais liée à elle et ciblée
sur ses préoccupations prcpres de financement

Les démarches 2 et 3 peuvent êue liées, Ia composante ctédit d'une Op pouvant évoluer vers ruleIMF autonome.

2.2.1 Les banques de céréales

Bien que les banques de cétéales (BC ) constituent une fotme très spécifique du financernent de
l'rgnculture .t Tt:.leur analyse mériterait un développement plus apitofondi, no's avons choisi

L:, Ï -"_:t1"ï 
brièvement datrs cette _typologr. p"t.Ë qu'ellei ,orf à.s oryanisarions paysânnes

qu Peuvent contdbuer à améliorer le financement des exploitations, elles péuvent être àe; outils
de financernent des exploitations des zones défavorisées, mais p.uéot 

"*ri être 'n élément de
perturbation des autres services financiers existants dans ,-" rrê*e zone.

I-es BC sont des organisations plrsaryres spécifiques, souvent d'oris.e exogène, développées en
Afrique de I'Ouest notamment dans le caâre des proiets de sécurité alimentaite consécutifs atrx
gtandes sécheresses sahéliennes du début des 

"trt 
é., 80. Dans ce contexte, où les situations de

pénurie alimentaire ont entraîné une croissance forte de I'exode, le dévetoppement d,un saladat
agncole de précarité, I'endettement des farnilles, et l'éclatement des gro.rp", ,-o"i".r*, la BC a pow
obiectif d'améliorer la situation alimentaire et de réguler les déficits de soudure. Mais elle peut
avoir aussi une fonction "d'apprentissage 

-économique" et de renforcernent des capacités
d'otganisation des populations. Les modes de fonctio-nnement des BC varient, mais, [e plus
souvenÇ plusieurs tyPes d'activités de développernent sont combiaées : stockage de céréales,
crédit, alphabétisadon, formation 

-technique, 
?àrmation à la gestion... La banqîre de céréales

continue à être auiourd'hui un outil développ é par les OP génZrafistes qui, ,o,r1ràrrt, ont pris le
telais des projets de développement.

Les BC sont une forme de financement des ménages agricoles plus que des activités agdcoles
ProPtement dites' Bien que Ies échecs aient été importants, certaines de ces actions semblent
aboutir à un développenlenr durable.

Iæs ues de céréales de Zindet

Lbxemple ùs 250 banques de céÉalcs de Zinùn au Ntger, montrc artrc ,n rccal di I i afir, qile ces organisations
peaænt awir un imp.ax posit{ nr la situation alimentairc et rvntribuer à nrforur hs capaci}és ùs poiutations à
furcface aux chocs économiques :

rl
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- æs BC nntribrcnt à attgncntcr h dispnibilité alimcnloin pnùnt h Wde soudna, û llni Ftmet &ftnr hs
ppthtionr, de limitcr lbxo& et h unh ù tmnil agricoh par hs poptbions hs phs wlnémbhs
- elhs pmettdnt ne dgrhtion ù h ffisonrie ùs mêaagcs, aac ùt pix ù ænte ilanémtcm an moment dc la
dnte ct m prix d'achA raisonnabh afl momcnt ù h sotdtm
- hs gstànæ de ptit cnidit arociâs à l'ætion ù stockagc paunt pancttn h dfubppacnt ù ptitct utiailâs
rémn{mtriæs
- hs afon ù fontation asociés arcc banqaes sont peryrs ù madàn Fitiu par hs ppalatioæ, fawriscnt
l'appnpriatioz et l'essaimagr dt pmcesnu, et contibrcnt à nrfomr hs capacités d'aato-otgadsation ct hs
cqacitâs tecbrQaes ùs uilhges ryant rnc BC

Ce même exernple met aussi en évidence les points de fragilité courants dans de telles
otganisations :

- dans beaucoup de banques, le stock de céréales reste faible et ne progresse que
lentemerrt, pour deux raisons essentielles :

* les aléas climatiques enûaînent des variations inter annuelles fortes
* la gestion des BC privilégie souvent une logique sociale (prix d'achat élevé à la
récolte et prix de rétrocession défiant toute concurrence à la soudure) au

détriment d'une logique économique de croissance du capital
- les impayés de crédit sont fréquents particulièrement err mauvaise année de récolte
- les circuits de commercialisation des céréales sont souvent mal maîtrisés et les variations
de pdx des céréales peuvent entraîner des ventes à perte
- le ptocessus de gestion villageoise ne met pas à I'abri des malversations, les règlements
intérieurs sont souvent md appliqués, et les villages se plaignent fréquemment d'un
dé6cit de fonctionnement démocratique, avec une ingérence forte des autorités
couturnières
- I'impact de la formation est limitée par le faible degré d'alphabétisation initial des

populations, la difficulté à mobiliser les catégories de population qui en auraient
patticulièrement besoin (femmes...), l. fait que les villages désignent souvent porû en
bénéficier des gens âgés qui sont incapables de la valoriser et de la trânsmettre
- enfin, I'implication des femmes reste difficile à obtenir, même quand elle est une cles

conditions théoriques de I'appui extérieur par un bailleur de fonds
- Ies BC peuvent entrer en concurrence avec les systèmes de microfinance locaux et
perturber leur fonctionnement.

Les banques de céréales peuvent êtte des organisations paysannes permettant la régulation des

trésoredes des ménages dans les contextes fortement incertains et un outil d'apprentissage
économigu€, financier et organisationnel.

2.2.2 l-es OP intégrant rure fonction de crédit dans leurs activités courantes sans
I'autonomiser en une instihrtion spéciûque

Confrontées aux besoins de crédit de leurs membres, certaines OP développent un senrice de

crédit au sein de leurs actions courantes. Dans ce cas de figure, la fonction financière est le plus
souvent intégrée dans I'OP après la création de celle-ci, et reste combinée à d'autres fonctions
d'appui aux exploitations et ménages ruraux (approvisionnement en intrants, cornmercialisation,
voire appui technique, conseil cle gestion...). . l,a fonction de financement n'est donc pas une fin
en soi ; I'objectif cst d'apporter du Ftnanccment à une catégorie de population donnée,

Le frnerrameît de l'agriculture faniliale. Qusr/e ænûibttion de la miaofrnanæ ? Jawier 2N2
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essentiellement sous forme de crédit, beaucoup plus rerement sous forme de services d'épargne.
La construction de services financiers rureux àurables n'est pas une ptiorité, et ne fait pas I'Jb;et
d'une construction.de cornpétences spécifiques au niveau de l'OP, 

"f 
il o'"rt pas ,"r* d" voir des

agents de ctédit qui sont en même temps zootechniciens, ou aménageuf,s de cordons anti-etosifs
ou alphabétiserus.... On trouve là aussi des OP de natrue ûè; différente : coopémtives,
grouPements de producteurs de prcmière ou de seconde génération, syndicats qui ont *oUe vets
une plurdité de fonctions, fonds de développefirent locau:r, ONG q"i r" ,orri gansfomrées en
oP...

Ces tentatives se sont souvent soldées par des échecs. Plusieurs causes se combinent à I'odgine de
ces échecs :

Le crédit n'est pas apptéhendé cotrune un service financier accessible dans gn cadre de
marché, mais coûune un (( intrant < nécessaire au processus de production que l'OP veut
soutenir : le dispositrf mis en place donne la priorité à I'objectif d injecter d,, crêdit, bien plus
qu'à celui de créer des services financiers durablement accessibles aux populations ;

Au sein de I'OP, les liaisons entre différentes fonctions de senrice peuvent être fortes ;
I'impact de la liaison entre fonction de crédit et appui technique ou sanitaire peut s'avérer
dommageable pout le remboursement du crédit, da;;h mesur"àri elle peut déresponsabiliser
partiellement I'emprunteur (ex : si un bovin d'embouche financé à ctédir merut 

"làrs 
quT est

suivi Par un apPui vétérinaite de I'OP, I'emprtrnteur pourra être tenté d'en rejeter lA
resPonsabilité sur celui-ci afin de ne pas rembourser son crédit) ; mais ce consrat fait I'objet
d'un débat, certaines OP estimant que I'appui technique apporté p.rttt.t de sécudser le crédit
en améliorant à I'amont la sélection des emprunteurs, et en sécurisant I'activité technique.

La fonction de crédit est priwilégiée, souvent déconnectée de tout service d'épargne : le
système de crédit s'en ttouve fragilisé puisque fortement dépendant des ,.rro*".,
extérieutes ; I'apprentissage de la gestion et lâ capacité d'autofin*..*.rt des ménages ne
sont pas stimulées ;

I-es ressources humaines chargées de la fonction de crédit ne sont pas spécialisées et n'ont
pas les compétences spécifiques nécessaires à la gestion d'un senrice financier ; I'OP n,a pas
les moyens ou ne voit pas l'intérêt de se doter d'un personnel spécialisé

Les outils et procédures utilisés pour la gestion du crédit ne sont pas adaptés : comptabilité
mêlée à celle de I'OP, système d'information rudimentaire, systèmes de àntrôle, ei d'audit
inexistant

L'OP qui fonde son audience sur la défense des intérêts de ses membres, n'a pas les moyens
d'appliquer une politique de crédit rigoureuse : I'octroi de crédit devient esr rrn moyen de
fidéliser les membres de l'OP ; I'OP est forcée d'être ( compréhensive > face aux difficultés de
retnboursement de ses ntembres ; en suivant une logique de développement (< donner les
conditions de crédit les plus favorables aux populations >) - et pà"t peu qu'elle soit
temporairement subventionnée -, l'OP peut être amenée à développ"i.n. siratégie de faible
taux d'intérêt, qui peut compromeffre sa propre activité de crédit,-mais risque 

^,rrri 
d. nuire

gtavement aux institutions dc microfi.nance qui, dans la même zone, essaiànt de développer
des services financiers durables, impliquant des raux d'intérêt plus élevés.

I
I
I
t
I
t
I
I
I
I
I
I
I
t
I
t
I
I
I
ILa finarrcernerl de l'4riculturc familiale. Quelle contibution de la micrcfrnance ? Jarvier Z00i
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L'évolution des cadres irrridiques qui vise à institutionndiser les sentices financiers (en Afrique de

TOuest,la loi PARMEC), rendra de plu en improbable la pérennisation de ce tyPe d'initiative.

2.2.3 I-es OP se dotetrt d'une institution de miclofittance eutoûomc

On peut avancer, sans crainte de génétalisation trop hâtive, que les OP qui ont réussiz à

dévetpper des services financiers poru le monde agricole viables, sont celles qui ont 
"olsletnisé

ces services en une institution spécifiquement dédiée à la fonction de financement

Plusieurs de nos études de cas offrent des exemples apportant des enseignements dans ce sens:

CECAM Madagascar, ADRK au Burkina, FECECAM au Bénin ; ces exemples montreot aussi

que I'autonornisation est rure condition nécessaire, mais évidemment pas suffisante Pour asst[er

la viabilité de I'institution de mictofinance créée.

Les institutions ainsi créées font partie du secteur de la microfinance et sont en règle çnérde des

Coopératives, des Mutuelles, gd gardent des liens forts evec les OP dtorigine. Les situations et

problématiques peuvent être très dirretr.r. Elles reflètent les enjeux généraux de la microfinance (

pérennisation dË I'institution, maîtrise de la gouvernance, améliotation de I'impact, -..), mais

renconûent aussi des problèmes plus spécifiques liées à leur fotte implication dans le secteut

agdcole. Essayons de voir à patir de quelques exemples de situations contrastées, quels so:rt les

facteorr qui conditionnent la réussite de ces institutions et quels en sont les problèmes

spécifiques.

2.2.3.1 Les ûès petitee munrelles agdcoles locales

Les exemples de petites mutuelles créées localement autour d'un groupement de producteurs

sont nombreux en Afrique de I'Ouest : Mutuelle des producteurs de poivrons de N'gada au

Niger, Muruelle des irriguant Dendi au Niger, Muruelles de pêcheurs au Senégal...). Ces Mutuelles

ont été le plus souvent créées par ou autour d'un glouPement de producteurs, avec l'appui d'un

projet o., à',rn. institution extérieure, qui assure la première misc de fonds, quelques rudiments

de formation, puis se retire ultérieurement.

Les instances de décision de la Mutuelle restent étroitement liées aux organisations Paysennes
d'origine. Le crédit, de couft terme le plus souvent, est ciblé sur une production ou un tyPe

d'activité (agriculture irriguée, pêche ...), avec une diversification des produits limitée, notamrnent

du fait de l'étroitesse des ressources de la Mutuelle. Souvent, ces opérations ont été initiées avec

un appui extérieur lui-même non spécialisé en matière de financement (proiet, ONG...), et Pouf
qrri ia préoccupation de créer une structure durable n'est pas forcément r-ure priorité. Dans

no*btË de cas observés, quand cet appui se retire au bout de quelques mois ou quelques années,

la mutuelle est laissée dans une situation de forte précarité (manque de professionnalisation,

isolement institutionnel, mânque de ressources, absence de refinancement ....) qui Peut
compromeftie sa pérennité et donc sa capacité à financer l'agriculture.

I La lt{utuelle de Hann au Sénégl qui est présefltée dans I'encadré suivant n'est pas pleinement
I rcprésentative des expériences du monde agricole (elle finance essentiellement la pêche), mais sa

e Mê.. si le terme de < réussite > est toujours hasardeux en la matière, I'experiance montrant que rien n'est

jamais acquis dans une institution de microfinance, particulièrement en milieu rual expose à de multiples alâsI
I Le frnarcemeil de l'æricuture fanitiate. o.ntle crrûdbûrrn de la mÛqofrnarce ? Jawier 2N2
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situation æ 1999, était rcvélatrice des prcblànes r€ncontrés par les tres petites mutuelles crééeslocalement Pet des organisations paysannes, saûs insertion forte <fars le nrarché financier, et avecun faible eppui extérieur

ces petites mutuelles peuvent être un atout important pour une agricultue locale. L,enieu majeurpour ce type de structure semble'être de tompt. ron isolement eL sâns fiorcérneni s'intégrerstructurellement dans un réseau plus impàrtant, de créer des liens de formad.on,
pro fessionnalisation, tefinancemen t avec d'autres structures mieux dotées.

I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
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|rêts de ngntant i@ortants conseûis sur la tigne dc mdit extérieurc, unc sécritdion pa, ,o*atioo 6ruectlf:,,',*:!:f::y::a: 
;4:!i,o'irc 

est e.xpêrineitée -* r,,^t0;;ili;,, i li*àa, tmncbe d, ";,i;;;;,| 2 nillions ont été prêtés à l'Union locale dc la renreCpacHg, ii oi.* t;;;;;;;;;;"; ,rffi;i;;,
',:i:,:y!:: :!9:!^':: n*t:: pn?re: qli!^:, à -f*o enruite pysiion sur tbnpinteur t t* i;,i*r;; ;,lunion sont Émunffies par ane itt**i dc +,s% sir lcs pfttt hi'n rvmbourcés. C, A?;;, )ilrÏir" #îrrtîi
dans la nerilft où I'QP et Ia Mtttuelle sont tr* prvcher (rê*o dtnycilt:s)et où loryâitatinn dc prvducteury a àlo-foit hs molentiÊnancierc et hs m.oJeffi soriattx (rcconnaissano it t'oiri; hpTdacteurt, ft.glen depnssion
ncialz, charisme fus diigeants...) d'assuwr nt r6h dlntemédiationfinancièw.

DEais 1996, t"WCH alea d'appui exthieur. Son métabolisme fu barc est aswré pmtefaibh diferentiet dt,:::u::!::,*,!lf::!r:* : to cwce, po: tes rvwny du ntdii, ,; i;; ;,-iltnttisrcnent important dt
bonne wlonté bénénh, tant au niueaa des élus qu'ou niwau du putonnti ttrtoiqor. M;;;;;';;; ;;{;,"ril, ,.t,o
bas la c@acité dc rcpondrv à l'anptear de la dcmanfu de nedit locate et ne peut 7rgaftr d h rvnouuelhne;;d, ;r;natniel irfotmdique, ni |ffit de forntation extérienrc qui rnait nécasairc pour ù*nW'U'-Ururn.
L'insntion darc un réreau pns ;nportant Pourmit êIrv H;e pwsibitté de Ésoidru 

", 
jËl'n*u U*, o*

éæntaalité, fawraltnnnt_ferçte par hs techiiciens de ta Munelle, sembh an *iiaatu ;*;;;rr* pa, n, tn,qai soubaitcnt pr{tmnr l'independance dc hur outil dc fiaanænent, garantirsant rclon eux, ,a botne' 
"déq;r;;;;aux besoins locaux.

Le frnar:rpmed de l'4ricutwe fffiitifu. e.Æth ætttiutim de ta,r*ffi 20
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LL32 Dee téleaux mutrralistes t{gionaux et nationaun fortcmcat liés srDs fitiè;
fgdcob dcrçonation

P:* des plrrs gtandes instinrtions de micofinence d'Afriqrrc dc fOucst, ta FECECAIçI au
Bétin, et lftfo Jqf"* au Mdi, sont issues du monde 4gdcole et tpporteût une contdbution
Tp"f"te au financcmeat de fagdcutture. Toutes deur toot forteniàt ïéc à te filière cob6,
dont lrntégetion a jusqu'ici sécurisé la fonction de crédit.

. .\
U|Ulltft.;,

Io ryCECAM ett Ia seule IMF dAfrique dc !'Orct à pmposer trn pmgraanc sig,frcafrf de nfdit fu mryen
tetne pour t'éq@enmt agnnle. En t ig7, it rcprcsentait I Zn at to, poi$tUn aî*At,-It est essentielhment
ù!ælappé dant hs <ofler ntonnièrw où sa sécar*ation t'@payit jutqu'à présent slr lcs mécaaismes de gætion
intégnie fu llflièft coton. Plusieurt étudet d'impact montrent qrc le CMT a biiaficié awnt tnst aux prodrcteun
fu coton (caution LCV obtigQ, et ptatôt à ane catégoriq de pndacteuîr nrynt à aisés, ch{s d'cxplnitatlo?t dgà
capitathés. Ia Û,îT a lngemenî contibaé à ùiwloppn la caltun attelic dais let qones cotonriènt.

I4 FECECafuf doit aajoard'huifaircfaæ à ane nise gmtn se tmdaisant pm une h inpgét ct
det détowrnements ; cette crise, à lafoisfinancièæ ct de gouærnance, ert Ëée à :

- ilfle naawirc fiqîtlise de /â nvistanæ :
gestion da aédit, analyse instffisante det dosrim, parage fîvp qidc d'sne $naion où b élat

octrEtaient dar crvditî dt pxitt montaftts à de! indiuidas lien connus, à une situation d'eqparcion où ler montafltf
de crvdit ront beaatoup plat inportanfi, et h nanairance du bénficiaiw pæ hs Aes ptus laiU* ; manqrc dc
n@étmm tecùniqtes pour létudc dcs dosim ; n anque de suiti du mdits ; ; rîranque dbutib petfomants
lz gestion (nnptabi /ité, grs tè m e d'iryform atio n, pmcédaæs... )

- des difintrh àfes à sa trupforte dépendance po ruppoft à lafËeft coton :
* aléas climatiqaes qui ont entraîné une baisse ù la prcduction de coton et dc uinier ;
* rctards de paiements fu la récolte coton, liés au 'ss de libhaâmtion en coiln

Le fnrurwt de l'qriatun ffilide. Q/erb ærtnthtiu de ra n*:rofnsm ? Jnvis m2 2l



* ërdêWncnt dæ:ménages ;
Ce qri montn claircment læ linitct d'm gtstàmc dc fnanæment fortcmcnt tiâ à lne reuh cuttan dc mùc,

P,ûrtgnn llnpart que la libémlintion fu ætteflièæpumit awirs*r lbatilfnancierqui n est /êpndaat, si
fu noaullts n@ltés de Égulûion & hfiËèrv nc natpar tqidcant fivauéct..

. .1.,. .: r.:': 
:- dar pobhtæ fu'gannrnanæ .

* clintélisue; nqlwq ati on, 1fuudts, cawl.nie
* *oflit eafn pryoanel tcchnique et élw :

.

'

- dufaaun . net: ; ffit,cuffenæ dendonaée et {llrytah d'anfius W et ystèmæ de mditpnbtiæ;

Cette crise nnfone la pmOtion #gatiw de ta FECEUII qui se maxifexe funs h nitiw ruml IJ','
FECEUhvI sembh êtrc dc moins en moins Pafue con fitr |'h banqae dos prysans", mrit ffifttm? un r€scau

financier pea acæsible, de pks en plus æntmlisé, lirnûi à h seale Wne connniàrc et arx uilhs, bénfrciant plas
targnnnt aux comtrupaûs, fonctionnaircs, hadm p,gysans et notabhs qa'à la popobion agrinh ct rumle dc
barc.

Sft'ftËg tfryd{rp - llffiwqe, uggfffirpal,Ûrïrr : qnl E,frypôrrdbq, qr*pfl{cnrrû hp næ'ffi ûtûiffir?WWtM

L'exemple de ta FECECAM montre qu'une instinrtion de nricrofinance issue du monde agricole
peut devenit un outil financier de grande envergure capable de répondre au moins patiellement
aux besoins de financement de la production agricole. Mais cet exemple illusme aussi la difficulté
de perenniser ces options dans un contexte où se conjuguent la libéralisation brutale des filières
agdcoles stnrcftuant le portefeuille de crédit et une cdse de croissance dont la complexité est
aggmvée par des problèmes de gouvernance.

Kafo tiginew, réseau mutualiste Égional
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L'exemple de KafoJigihew au MaIi
(cî, communicetion ptésentée au sémîn 

^irt)

ryt Jiginew est un exemple d'institution de ninuJinance issa du monde agicole et déæloppé aæc wccès

flancer une <zne agricole. Il est considcré au Mali comlne "la bangue des pEnans". Son sociétariat était composé

en | 996 dÊ 86% d'agncaltean, 80/o dc commnyants, 4%o d'aftisans et 2o/o de salarih. Depuis, le réseaa s'est
ênnfu à d.et centrcs arbains, mais lc sociétaiat et hs instances de dzcision rtfient mQmtairtment h fait dcs

agicahean,

KJ est étwitcment lié au coton, caltuw dominant l'énnomie da MaË Sad- l-a rwisrunce obsmtée dans le rweau à
tr dc | 994 est lmgement ivnpiltable à la conjoncturvfawîabll da d,îælnppenent du coton penfunt æne priofu.

I-a sécarisation ùt n€dit, qai aperruis de maintenirdes laux de rvmbourtement très sati{aisantsjasqu'en 1998,
ruposefonenent sur lns garantiesfoumiet par la gestion intégrée de lafilierv wton : garantie de rvrnnu, nntrôh du
rcmbourcement 

,au 
noment du paienent ùt mton, caution nlidaiw pm les AV...

I-esprvbtèner qt'te h Éseau conmeflce à conrtaîtrv sonl eux auri étrvitement liés à taflièrv ntonnièrc (rvtards de
'emen$ du coton, endettement et rise du AV'...). It lien n* fort awc une flièrv agicob inrégrée r1ui a été Ie

du strccès d, KJ,pruente a{ourd'hui un risque inpoftant pour le rvseau.

Le frrwlrgneil de l'agricufrun famili*. Qnlle contibtttion de la niuofrtwr,e ? Jæwier 2002
22



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
T

I
I
I

:{rnl ffiûrthq qû rrmûl crdtffiû.'",,

F *éS, à f4griculture de ta FEC$}.{M couune celui de Kafo Jig"c"r t êtê déo"l"pÉ 1u lr
base de mecanismes de sécurisa{pa liés à llntégration de Ë g[at" et à IN por*blite a"
prélèvement du temboutsenrent d".frçat à la sorucË, du fait,.$ mongpole- public r* fr collcctc.
La libérelisation démantèle ces méffimes et pose evec actlté la qtrestiôn de legr tenogyellemeot
dans trn contexte ptivatiSé *,.
De nouvelles formes de coordination eotre les difËrents ecteurs (OP, IMF, secteur p&é, ...)
doivent être élaborées et constitueo,t ,ttn enjeu maieur tânt pour favenfu de la tlièrc 

"ltoo, 
q*

pour les IMF qui en dependent.

2.2.3.3 Les CECAI\{ de Madagascar, ture institution mutualiete iesue de
I'otganisation pays.rnne FIFATA

Les CECAM de Madagascar offrent I'exemple d'un réseau muttraliste de gmnde taille, créé par
une organisation Paysanne, et qui chetche à présenrer sa vocation agdcole-<lans un codterte de
croissance forte et d'instirutionnalisation imminente. L'analyse monographique de cette
institution est riche d'enseignements sut l^ question du financement a. f"gFt.ott*. et des
articulâtions entre OP et IMF (cf. les communications présentées au séminaire pâr CECAM,
FIFATA et FERT).

Iæs CEUIW de Madagascar
($, nnnanications frse ntée s aa séminain)

I_-bryanisaîion prysanne malgacbe FIFATA a été ndëe en I g8g pm hs pEtsans fu Vakinarkmatra (II*tt
Phtcaax malgacbes oa Haates Terws) pttr dewlopper ù manièn airitte dts smtbes ûmntsg For h
population agricole Égionah. Ce sont dbbod ùs actiyitês tEpnuiionncment dircct fus pmdttctean t, og*-
intrants eî agmfoatnilans eî des actiùtés fu nlhcte et de wnh dc pmdnits qai sont d,twtopp,tis. Le besoin de ffidit
Par h déæbppement dts ativités économiqtres ùs exphitations a condait à h mise tn pi* fus caisses ttpory*
et dc mdit agricole mutueh CECAÀ4.

En 1993, les ctisses uillageoisesgéryesparFIFATA sbilonomisent etpnnnent h nom ù CEU 4. Apùs la
pmnulgation dcs his bancains et maîualirtes er | 996, hs CEC-AIvI re ftgnrpent en dx lJnions Puïgionatês
deænaes ensaitc Unités Rigionales (URæCAM), gû semnt h pnmier nitnat dlnstitationnalisation jomteth,
Iégahment ftcottfliler cnfiiîrre Institations Financièns Matralirtcs. Dans æ cadn, hs caisscs bcaLs sont

jrcidiqaenent fus sections mataalistes ct ùs grùltets ù caisse ùs URCEUM, qd nnscnnnt an /6h
dctemtinant dans Ia séhction &s adbénnts, l'anafise ùs fussiers de nédit, et hs dccisions d'octmi (Jne ælhh
techniqae, lTntercecam,foarnit les sentices techntqacs aa réseat.

En nouembrc 200/, le râseaa comptail 164 caisses lacales et 41 194 mambres, dont 470 personncs morahs, ct
îl 9i2 femmes. I-t Éseaa enploie 483 persor,nes. L'enconr de nddit étûit ù 2l nitlimdr FMG. l-apart dcs
rédits à l'agricultun rcsteprcpondérante ùns bs octnù'soasforme dc mfdit dc nart turnte (mïditpnaaciylt*At
ù campagne agrimh) : 260/o des octwis ; Gnnier Comman Villageois (mfdit dc stockage) :49/o, mais-attsti de

fnancement de ruoJen ternre & l'équipement agricoh (location wnte mutualiste poumitl*t agricoh : t g% dcs
octmis). En 2001, dc noaæaax pruduits de nrdit étaient en corrrr dbxprinentation : atdit par acba fu

fo ncier, cu ltun : pâ w n ne s, nédit co nslractio n.

Le fnwri de l'qrbufue fsrûli*. Qnlb cwtribdim de ta riqûntre ? Jawier 2f2 23
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En | 998, hs aaiaitâs énaomiqrcs ct nmmerciahs dc FIFATA sont antonomis{es dê h mâmc manièn o*n
d4 Coopratius agrinbs. FFAf.q aa ensrile re conæntnr ssr ilnc wcation fu fomatioa-itfotmation-
npfisentation et dapp*i à h cilation totganisations Égionahs à niation yndicah., hiFt&+atiooiR4Aooht
dOryaniraions Prysannas, princtpahnent actiæs darrs hs rcîions ù séarisation fonciln, ù fotmation icbnicv-
énnomiqtes à h bay ct dltfomation pnfesionnelb, senices qni nnfibrcnt à nrforter ta tia6at û l'ffuacité
tu niditfomipmhsCEUM.

Les < -flhs tt fu FIFATA nstent liécs entn elhs : bs CECAMfnanctat hsfonù fu mnhmeilt
ùs Coopmtiæs, et nntribrcnt at fnanæment dts otganisations Endicahs 

j ttt mêaes-pêffot rres ont ùs
nspnsabilités funs hs ffinntes otyanisatioflt, ...

Plusierus facteu$ or.t, deas cet exemple, contribué à la < réussite u de lbtganisetion f,not "
initiée pat l'OP , ' ç('utrruuç a 

'o 
( rcussrre )' qe r olSatusluon tuuûclerc 

t
- un contexte économique agdcole favorable, fondé sur une production rizicole æaable, et des

potentialités de divetsification agricole significatives; la tentabilité des activités pennet leur Ifinancemetrt à crédit

après l^ création des premiers services

' le constat de la difficulté de gérer des fonctions rnultiples dans le cadre d'une organisation
agricole genémliste

o la nécessité d'acquérir des compétences spécialisées pour gfuer
croissance forte

rxr système financler en

l'évolution des contraintes légales : Madagascar s'est doté en 1996 d'un cadre légiférant les
activités rnutualistes d'épargpe et de crédit
la pression des bailleurs de fonds...

I
I
I
I
I

Le système financier a êté
financiers ;

- I'autonomie financière 
^ 

été recherchée à travers rure politique de taux d'intérêt
adaptée

le système financier a été doté de procédures et d'outils de gestion professionnels
une attention particulière a été portée à l'élaboration d'un système de contrôle et
d'inspection ; ce système, qui cornbine conttôle par les élus et contrôle par un senrice
spécifique de salariés a étê revu et renforcé face aux difficultés rencontrées par le
réseau âu cours de sa croissance

- un effort important de formation des salariés et des élus a êtê réalisé et se poursuit
Un partenariat de relativement longue durée a\rec des opérateurs du Nord (ONG FERT,
Caisse Régionale de Crédit Agricole de Reims, réunis au sein de l'Association ICAR) 

^soutenu la professionnalisation du systèmb financier.

- Le svstème financier est connecté au marché financier (refinancement bancaire, placement de

-

ses ressources) , a un statut légal et un agrément d'Etablissernent de Crédit délivr ê par la
Commission Bancaire qui le superwise.

des services

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

cette autonornisation est intervenue trois ans
financiers. Plusierrs raisons ont g"idé ce choix :
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- I-a forte croissance dans lequel le réseau s'est €ngagé à partir de 1995 a stimulé la

profeæigggdisatiaÂ du systàne financier, a contribué à renfotcet son poids-instinrtionnel et

Ènanrier. et par la même, à renforcer la crédibilité du mouvement Paysan qui en est à

l'origine ; mais cette croissance très rapide ^ provoqué aussi des dys{olaionnements
impôttants dans le réseau (impayés, détournerneûts, ...) qui ont nécessité des mesures

énetgiques de redressemqrt

Quels sont les problùnes fienconaés, spécifrquemeût liés à Ia vocation agicolc de

Itinstitution de frnancetneat ?

tZ, corlespond à sa vocadon première que ses promotetrrs

ch.rchent à préserver, mais esr aussi une source de fragilité importante. La riziculnue,

productiott ttàditionnelle, source principde de l'alimentation malgache, est techniquefnent

Èi.n maîuisée et représente un eniéu national majeur. Meis elle n'en reste pas moins exposée,

à des degrés variables, aux aléas climatiques et sanitaires ; sa rentabilité peut être comptomise

pâr des politiques d'impotation de nz visant à satisfaire les consofirnateurs urbains,

politiques-fréquemment ntiliré.r pour soutenir des dynarniques électotales ; la divetsification

à.r pàauctions reste lente et limite de fait la diversification agricole du pottefeuille de ctédit

des CECAM ; les Coopératives issues de FIFATA supportent cette mêtne dçendatt.-. (h
majeure partie de leus activités commerciales pofte sw le taz) et renforcent, pat leurs

emprunts aux CECAM, les risques liés à la mono-production rizicole

FIFATA est un atout mais aussi un risque porrr les différentes structures . Le réseau des

CECAM et celui des Coopérative de FIFATA sont auioutd'hui fortement interdépendants :

hormis quelques coopératives parmi les plus anciennes, qui ont constitué Progressivement des

fonds p-pr"r, le capltal limité de la plnpatt des coopétatives ne leur Pennet pas de financer

elles-mêmès h colleite. Ce sont les Unités Régionales des CECAM (URCECAM) qui dans la

plupart des cas, fi.nancent à crédit les fonds de roulement.

Au regar<I de la carence de services financiers qui reste importante dans beaucoup de zones

r,rrales malgaches, cette interdépendance représente un atout Pour les coopératives- Dans les

zones où ùarraille FIFATA, il n'existe peu -voire pas - d'alternadves locales au réseau

CECAM pour financer les coopératives ; les banques cofilmerciales ne s'intéressent Pas au

milieu rural, le réseau rural de la BOA est limité, les Institutions de microfinance ont souvent

du mal à répondre aux besoins spécifiques de I'agricultrue, et notamment des cooPératives

qui demandànt des volumes importants. Certains produits des URCECAM ont été conçus

porrt répondre spécifiquement aux besoins des coopératives agricoles et rePrésentent donc un

indéniable atoui pour celles-ci. Atout réciproque, puisque les coopératives foumissent une

contribution significarive aux activités de crédit des CECAM et au capital social du réseau.

Cette interdépendance présente cependant des conttaintes et des dsques.

Les coopératives souffrent de manière récurrente des difficultés du Réseau CECAM à

mobilisei d.r ressources au moment des pics de collecte agricole entre avril et septembre. La

dépendance du Réseau CECAM par rapport à des lignes de crédit extérieures est le principal

facterrr à I'origine de ce problème. C'est notamment Pour essayer de lever cette contrainte que

le Réseau cherche à développer la mobilisation de l'épargne et qu'il s'est toumé vers les
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populations et uones gui ont une cepecité d'epargne, les villes. Porrr les coopératives touiours,
lette -fu.* a:p""dance Par raPPott .n cédit ptÀ*i" plusieurs eutres inconvénients : le coritdu crédit Q,|o/o/mois) ;1" coûi des penalité, à" ,.t"rd de rembor:rrsement (ce qui peut ardverâridemment en situation de mévettt" d" la collecte) ; un frein à I'optimisalon-de'la s6atégiecommerciale (les echéances de remboursement sont fixées en fonction de prccédues decrédit de court fe-rns alors qur serait-plus rentable de vendrc la collecte quelques semainesou mois plus tatd Pour obtenir de meifleurs prix) ; le risque personnel pris par les dirigeantsqui souvenq faute de fonds Propres à foumir * g"*nti", ,orri invités à àng"çr la caution sruI r.Ieurs brens personnels.. ..

Pont certaines URCECAM, I'interdependance présente aussi tn dsqr:e fort dans la mesrueoù il y a patfois concenftation impotante du portefeuille de crédit sur quelques bénéficiairescoopératifs.

Yht si ruioutd'hui cette situation semble être vécue davant4ge cornme un benéficeréciproque que cornme une contrainte, il reste de fait qu'elle fragilise les der:x types destruchrres' La solution réside dans la diversification des'so.rce, à. finance*ent (autrespattenùes financiets, recherche de contrats de cornrnercialisation evec préfinancemen! ...),et dans un effort de consolidation de leurs fonds pt"pio qui lerrr donnera une stabilitéfinancière et une position plus favorable dans la négoàtiàn 
"rr.c 

les services financiers.

Y:l
:lesreqponsablesélussontsouventlesmêmespefsonnes;le

lî:î *::_ÎT_1Y:llo,'* t l* la plu' importante du budget des organisarions syndicates.

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

cette interdépendance peut êtt .*. so'rce de_ fragilité s'rrour p"* ï;ïr;;;""
syndicales, dans lz mesure ora au sein des cgcÂM engagées dans la recherched'autonomisation financière, I'intétêt de soutenir les otganisations syndicales est parfoisquestionnée, notamment Paï les salariés du réseau , lî contribution des CECAM auxorganisations syndicales augmeltlles charges du réseau, alors que les bénéfices qui en sontretirés ne sont pas aisément chifftabl"r. Ïl* se traduisent en termes de << cohésion et derenforcement du monde pâysan>, difficiles à convertir en langage financier intelligible par les< banquiers D' Il y a clonc là une potentielle- d.ivergence dË Ïogiques institurionneilLs quis'esquisse, mais qui peut être 

-tempeter- 
par la foÀation pniieisité paysanne), par uneculture et des actions syndicalet .o*,-", et aussi p"r l;.rpdt de bénévolat de service

désintéressé cultivé dans le creuset syndical.

J_rùdu réseau Le réseau des CECAM, à chaqu. pÈ"r. de fote ,roisr"r, ce, aconnu des difficultés

1^:l:fu::'.*-11]...............1'ersations,. 
Des m.es*.r de redressement ont été prises ; le système decontrôle tenforcé repose sut la combinaison classique d'un contrôle ; *;;;ir,.'r, [î r.,élus) et d'un contrôle technique. ce dernier p.ét.næ aujourd'hui de bonnes garanties selonles standards des banques mutualistes, mais ne suffit p^r. î doit être complété par 'n systèmede contrôle mu.t'raliste.fort, qui est, de plus, un facieur d'appropriation du système par sesmembtes' Les dysfonctionnements du système de crédit apparaissent liés, notâmment, à desfoqrel de régulati<>ns sociales traditionnelles incompa,i^b^1., avec le foncrionnernent d,unoutil financiet (organisations. tT:.tt à q"i on ne peut pas refuser un crédit, difficulté àneutraliser des élus notables indélicats, iréd,its fictiis mir^ en æuvre avec l,aval d,une caisselocale toute entière, difficulté des techniciens à assurer le recouvrement...). commentrenforcer aujourd'hui la capacité de contrôle murualiste ? Renforcer la sensibilisation,

I'accompagnement des élus et des membres à la base est une des voies. Mais d,autres facteurs,
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qui ne sont pas du ressort du système financier, e"nu€rit en ieu : maîtrise de la comrpdon,
instarration d'un Etat de droir ...

I'instinrtion de financement. On retrouve dans le téseau CECAM lcs difficultés classiques des

systèmes mutualistes en croissance. La croissance ^ eîtrainé un nombre important de

recrutement de salntiés et l'évolution vers wre logique plus entrepteneudale qui émousse la

dynamique militante caractérisant le noyau sdarié d'origine ; on observe r:ne difficulté à

constituèr un colps de saladés stable acceptant pleinement I'idée de travaillet au service des

paysans, une difficulté à former suffisamment les élus pour qu'ils acquièrent une maîuise

technique et une câp acrtê à contôler le travail des saladés, problème de circulation de

I'information entre les deux groupes qui est souvent la clé du pouvoit réel. I-es difficultés
récentes ont renforcé la prise de conscience des cadres dirigeants de la nécessité

d'approfondir le travail de sensibilisation et d'accompagnement des élus aur différents

niveaux de I'institution.

L'instinrtionnalisation a conduit à renforcer la centralisation du réseau (institutionnalisation
légale au niveau des Unions régionales, création d'un fonds d'assurance central, création

a'UNtCgCAM qui préfigure une fédération, . ..). L" faiblesse institutionnelle et financière des

caisses de base, la nécessité de renforcer les procédures de contrôle, la solidaitê financière

entre URCECAM sont les principaux atguments qui ont conduit à cette centmlisation. Celle-

ci est diversement perçue au sein du réseau: bien acceptée, iustifiée et comprise par les élus

régionaux, elle laisse un sentiment de dépossession au niveau de certaines caisses locales.

Le réseau est fortement dépendant de ressources extérieures dont le coût est élevé i pour
réduire cette dépendance, un effot de mobilisadon de I'epatpe a êtê ægagé. Mais l'épargne

rurale s'avère difficile à mobiliser; le réseau s'est dors tourné vers les villes, où Ia ceprcitê'

d'épargne est plus importante. Cette ouvertrue (une dizaine de caisses urbaines Pour l'instant)

représente un risque pour la vocation agricole du réseau (prise de pouvoir de catégories

socioprofessionnelles non agricoles, intérêt économique et financier des activités extra-

agricoles, ...). Les responsables tant élus que salariés du réseau sont conscients de ce risque et

expérimentent des procédures visant à le lirniter (fonctionnement des structures de pouvoir
élues par collèges sr>cio-professionnels, avec majorité de blocage, .. .).

- Le svstème financier mis ert
agricole ?

Les CECAM, construite sur un principe murualiste, s'adtessent à une frange moyeîne de la

population agricole, déjà capable de mobiliser un capital initial pour obtenit I'accès au crédit.

Ceite orientation est assumée par I'institution qui considère que le système de crédit doit être

un leviet de l'économie rurale et agricole, en permettant le développement d'une agriculture
familiale intensifiée et diversifiée, et l'émetgence d'entrepteneurs agricoles

I'OP d'origine. L'autonomisation était incontournable poul assurer le développement de

l'outil financier, professionnaliser sa gestion, assurer sa viabilité financière et institutionnelle.

Mais elle ^ privé F IFAI'A d'une fonction économique maieure qui assurait un part

importante de son assise dans le milieu agricolc et rural. L'autonomisation de la fonction

commerciale au sein des cc><-rpératives pose d'ailleurs le même problème à I'OP d'origine. Cet

Cette question peut être posée srrt deux plans

Le frnarnmert de /ærit:ufrure fmitide. Q)elb cofttifuixn de la microfrnarce ? Jawbr 2N2
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d'une otganisation généraliste en ( organisations-filles].spécialisées , est wre étapelmPortante de la maturation du processur orgaa]rationael de FIFATA ; il vise à améliorer leservice fourni à.l'exploitanl agricole à uaveË d* orgaairil; ;:d"ltrées mieux à m&nequ'une organisation génét litli g'acquédr des compétî""s spccialsees, d,anein&e l,équilibrefinancier et d'obtenit u'e viabilité instinrtionnelle. ^Meis 
cette restnrchration comporte a'ssides difficultés et des dsques nouveeux : nécessité de redéfinir une identité propre au sein dechaque organisation, nécissité de démultiplier L, ,rr*o*., humaines bien formées, tanr auniveau des élus que des saladés, besoin de coordination des procéJ*", en*e les différentesotganisations, capacité de condufue tule double réflexion straiégigue, à lïntérie'r de chaqueotganisation, et de manière cootdonnee eoue les diffétætes organisations, articulation de cesotganisations avec leur environïrement économigu€, social" orgirir"tiorrn"l...

2-2-3-4 un ercemple de sptème finnncisl lié à rrne filièrc

(cf. communication au sémin^ir.).

Troisième typc de stratégie des oP : assurer une intermédiation entre les exploitationsegriooles et les services linanciers existents

Plutôt que d'intervenir directement dans la fourniture du créd"it, l,op peut être une strucrurefacilitant les relations entre les exploitations agricoles et les services de ctédit existants. pour cefaire l'OP développe des actions visant à
- renforcer les capacités de I'exploitant à gerer un crédit- améliorer la connaissance et la confi"nJe du"banquier" (banques rurales quand elles existent,institutions de mictofinance...) par rappor à r'exploitant agricole- améliorer la sécr:risarion du créd.it
- tenforcer la ptésence et le pouvoir de décision des oP au sein des structures de financernenr

Les éléments exposés ici sont issus d'obsenrr-l_"": d'expériences existant dêjà,rnais aussi deprojets mûris au sein des oP (Bénin, Côte d'Ivoire, glkin", Mali...). et restant largement àconcrétiser. Différentes voies sont explorées :

Le frnarrcemert de I'agricufrure famitiate. Quette æntribution de ta r*cffi 28



3.1

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
T

t
l
I
l
I
I
I
I

q,riltdlsoû WÆ - llbaftwpe, oBr*ffr rr1rrlrrcc : qnt rnl6grûs res çfr 36;ffiùrs rn6altetô&Étffi&n?NyWih,wtrd '-'.u

Lc rcoforcement des capacités de geetion dee erçtroitations egdcolee et dcs OP

L'objectif principd des OP engagées dans cette dânarche est de renforcef,, de sécuriser les
capacités de gestion des exploitations 4gticoles et des OP pour asréliorer lerrs résulats
économiques. La gestion du crédit n'est p"s ,nt objectif en soi, rÀ un résulat : en arnéliorant les
golditions globales de gestion des exploiations 4gricoles, on améliorera leur capacité à valoriser,
à g&er r:n ctédit- et à dévelonPet une capacité dautofinancement. De même, pour les OP, le
renforcement de leut capacité de çstion doit sécuriser lerx démarche en matièr" a" gestion des
financements, leut per:netÛe d'assainir les situations d'endettement et de prouver au .ôrnquier u
leur capacité de gestion ....

Les structtrres 
{'"PPoi à la gestion des OP et de conseil de gestion pow les exploitations 4gricoles

qui 
_sont,expérimentées en Afrique de I'Ouest, participeni ainsi â I'ob;."tif ae sécgrisaÉon du

crédit (cf communication du PCPS et du Cirad ausâninafue).

3-2 La ptoduction d'information sur lee exploitations et les OP

L'information est un facte'r essentiel conditionnant ra confiance entre une instinrtion de
financemeît et tur emPrunteur. Or, les < banquiers D, souvent IMF comprises, connaissent mal le
milieu agricole, les résultats des activités agricoles, les résultats et coïtraintes des différentes
catégories d'exploitations.... Produire de I'information sur les exploitations agdcoles et les Op
peut consolider de manière significative la confiance des < banquiers >.

Les démarches {-:pld à la gestion, au delà de leur tôle de formation, peuvent avoir aussi un rôle
de production d'information sut les OP et les différents types d'"*ploitations agricoles, leurs
activités, leurs tésultats.

L'une des limites essentielle de ces démarches d'appui à Ia gestion resre leur coût et la
pérennisation de leur prise en charge, une fois que le 

-bailleurs 
de fonds se redre. La possibilité

d'étendre le conseil de gestion aux exploitations à *" échelle significative fait I'objet de débats ;
au regard de son coût, de sa sélectivité, du ravail en profottà.* et de longue durée qui est
nécessaite dans des contextes où I'analphabétisme domine, une relle méthode ést-elle réellement
généralisable ?

3.3 L'implication dans des mécanismes de garantie de crédit :

Le rôle d'intermédiation de I'OP peut se traduire p^r une participation active dans des
mécanismes de garantie du crédit :

+ I'OP peur jouer
banquier, €r lui
contractuellement ou
qu'elle gère

confiant une épargne de garantie, en
en domiciliant à la banque des paiements de la

auprès du
s'engageant
production

+ I'OP Peut participer à la création d'un "fonds de garantie paritaire" abondé par
elle-même, par les exploitations bénéficiaires, par le ,,banquier',, - et par un
éventuel bailleurs de fonds désirant soutenir I'opération
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* dans le rn&ne esprit, certaines OP slntéressent à la formËh des Sociétés de
Cautionnernent Mutuel (cf. communication du PASAL sur hs Associations de
Caution Mutuelle en Guinée) 

i.,

Le manque de ressorrces financières est w1s limite forte de ce type de stratégi*jcs Op.
:s.

,; i

3.4 IJimptication rlene 1r 'niee en place de Cen6alee de dsques i
1

Dans nombreuses zones ouest africaines, le sutendetternent des mén4ges et/oides groupements
de producteurs devient un facteut important de déstabilisation, voire de crise, des uésoreries des
mén4ges d'une Part et des syst,èmes financiers d'aufte pafr. Beaucoup de cec phénornènes de
surendettement sont encore mal connus, mal évalués. L'un des outils qui pourait permettre de
mieux contôlet ces processus est la "centtde des risques", système drinbrmation éabli à
l'échelle d'une ré5,fon, permettant l'échange dlnformation et la coordination entre différentes
institutions financières travaillant dans une même zone ("f Communication
BNDA/FCRMD/CfruCa Niono au sérninaire).

La ctéation de telles cenEales de risques figr:re parmi les obiectifr des associations
ptofessionnelles de microfinance qui se constihrent progressivement dans tous les pays dlfrique
de I'Ouest. Les organisations paysennes pouffaient y jouer un rôle déterminant. Pour I'instant,
peu d'e4périmentations conctètes ont été engaçes à une échelle significative et celles q,ri existent
sont essentiellement le fait d'instinrtions de financement, avec une collaboration marginale des
oP.

Les obstacles au développement de ces démarches sont importants :

- la ptoduction de l'information (les retards et irnpayés de crédit) est difficile dans un contexte
où la plupart des institutions manque d'un système d'information fiable

- lA concurrence entte institutions de financement limite la circulation de I'infornation
- les procédures et outils pour la cootdination et l'actualisation des bases de données

nécessaires restent à élaborer
- le problème de la confidentialité de I'information est entier

La Centrale de dsques de l'Office du Niger offte des enseignements sur ce type de dispositif.
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La Cenrale de risque de I'O[frce du Itliger

Les ystèmes ù miatfnanæ se sont deaeloppés ùtns h qone de lOfice à panir fu &brû fus années 90. C'est
d'abord h Fonds de Déwlappemcnt lzillaçeois (pDV), né de la tran{orwation fu la struûrm fu fnancement ù
10flùe du Niger, qui se stracturc en mutuelle d'épargne er de Cr{dit qui aboatit aa FCBMD p#sent ùns Ia
qone aryiourd'hui. I-c r€æaa mutualiste l{lesygesso, soutcnu par h n{seau De{ardins t'i@lante funs h <one en
| 992 . I'cs Caisses uilhgeoises dEparyne et fu Cîédit Aatogenies sonî initiéds par h CIDR en 1994, à la
ùmandc de k BNDA. '

Dans un prtmier îemps, hs institations dr micmfnance rnnt se litmr Hne ïnflcilrrvnce sâaàn. Asseq r@ifumen4 le
constat da danger fu cette coflcuffeflce ffinée, dans an enuimnnement social dif,Êcih et mo*aant et un contexte
d'tm1>eyés très importanh conduit à une demarche fu concertailon enlrc la BNDA , hs CI/ECA, le FCRMD.
I-a ricuptraîion dts impryés et l'assainissernent fnancier de la <nne dtùennenl les en1'erx mEears dc la
conceftaîion.

Le frnmcameil h l'qrkvtul tunilide. Qnlle crrtttifutiul de la nb,mfrnarp ? Jæuier 2002
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3.5 Ltimplicetion dqns le capital des institutions de micofinance

Honnis les cas où le lien entre OP et IMF est structurel, la paticipation des OP eu cepiat des

fMF qu'elles n'ont pas cteees est encore très limitée. Certaines OP souhaitent erplorer cette voie,
à la fois Pour mieux connaître les modes de fonctionnement des IMF, pouvoirparticiper à lcurs
instances de décision et orienter leurs investissemeûæ.

I.e faible degré d'inter cot'naissance des detrx types de stnrctures,lerus logigues sectorielles
divergentes, mais aussi les ressources financières limitées des OP constinrent des freins
imporants à cette démarche.

3.6 La patticipation des OP au capitd des banques susceptibles de financer
Pagdcultue

Les initiatives observées en Afrique de I'Ouest sont concentrées sur les banques agdcoles. Celles-
cL même actives comme au Mali, ne sont pas perçues par les OP comm. les "banques des
paysans", mais cotnme des organismes financiers dont la logique et la prise de risque diffèrent
finalemeût Peu des banques classiques, et conduisent à n'investir que dans des secteurs agricoles
fortement sécurisés.

Lbbjectif des OP à ttavers une participation eu r"plt^l est d'accroître l^ proportion de
I'investissement des banques dans le secteur agricole et d'en améliorer I'accès pour I'agdculture
familiale.

Bien plus encore que pour l'implication dans le capital des IMF, le problème maieur de cette
démarche est le manque de ressources des OP.

La participation des OP au capital des banques est donc faible pour l'instant, tent en nombre
d'initiatives qu'en potuceûtage du capital des banques que cela représente. Les positions des O!
restent extrêmement minoritaires dans les instances de décision. M"lgFé cette position
minoritaire, les OP peuvent tetirer de cette participation des intérêts en tenne d'accès à
I'informad.on, de formadon, de connaissance des rouages de féconomie et de la finance...

Deux voies sont évoquées pour améliorer les positions des OP dans le rapport de force au sein
des banques:
- un soutien actif des bailleurs de fonds dans ce sens

C.elb'ci.s iùtinsih à ttwîî h crdaion dlnu ærah dc-tsW qri tn' ti &i Ics
dbfomaioat PodoPfrù, ù règhi dnrantcs pn l'utmi û 6rt# rt tû nai@ det ûnprytii '' :1}Elir

,t), : i ::

Gttc tffigic Ptfr sasfnits: 9(M millhns d'inpÉæ ont âté t@htsjnrqt'ici p ætte a,tiot* b uffifs
P rWrt at n{& ontfuacat (nhé, abosrilsdtt à m nlfiass6j6js5t 116 de la sindiu ùtfiwwl
dc la ry"G' 

i, ..,, i , ,. .., ;:..r-r!. .i :.:'", . ; lirir'(,r-

l-e fnqrurnrrrt de l'æritxûwe tililidr,. Qrrdh ætûtifunxn h la r*eûwæ ? Jarv*y ZW2
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' lz Éæocessio.n par l'Etat de fonds anlf,ieucmenr dévolus à la sabilisstion des filières deproduction intégtées ; ":::t P1.:r.*e!9,fie rcveadication dc l?Nopcl en core dTvoire qui
Pofierait sut plusieurs milliards liés aux fili&es coton er palniet à huile.

'l
ri;

4 Quetrième typc de ctrateie des
éænomique et politirlue frvorbent

.:

oP: Prrticipodon ù l'éleborrdon d'un crdre mrcno
le finerencnt de ttrgrlcultrrc frmlffele
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DTt l" pl"p"a des pays d'Aftique de I'Ouest, le1 OP organisées en srnrctrues faitières régionales,
nationdes, patticipent, à des degtés cert€s variables, f l'él"boration du cadre de Ia fo[tiqueagdcole.

En matière de financement de l'agriculture familiale, les revendications des Op peuvent porter
sur:

- le transfert de certaines ressources financières autr OP (fonds de stabilisation ..) .
- le transfert de la maîtrise des circuits d'approvisio.rr"*.ot de l'4gricult're
- l'améliotation des conditions de financr-ent de I'activité agricie pt l^bonification du
crédit par I'Etat, la mobilisation de iessouces à taux .oo""rrio*r"lr-ç"*prunts d'Etat..)
- dans certains cas d'endettement important, remise ou échelonnernent de la dette des
mén4ges ou des groupemeûts
- la sécutisation du crédit face au risque agricole : assruance, fonds de calami té ...

StatégiedesoPsénégalaiSesenmatièredefinancementd"l'@

Le fnancement ù lbxploitation familiate est, & longae date, an eryba clé poar hs Op sânégalaises. Eths
estiment anir obtenu dts auancées s - bicn qu'insafzsaates- en lggi, à traærs ttne Eiaæ ùfom aach Gonnnement qui a deboaclté sur la bonifuatioi des Tasx d'intéfit dx mdit agricoh'de ta CirtU, to
ùraxation des intrants agricolts, h w-âchelonnement des ùttes fu nfdit

Tmis axes d'intentention sont préconisés pour améliorcr l'accàs aa afdit :
- lEtat doit
xpnndn à sa cbatge une partie dufnanr.vment ù I'agricttttunpm ta bonifcation dcs taux d'intéftt: en lgg1, h
taux dil cftdir à I'agricultun de la CI\CA-S a été rànenl pi bonfuation de l i% à 7,jo/o saite à l,intentention
dts OP ; ane bontfualion iasqa'à 5o/o est demandée sar-le n{di; rnoJctt ternte .Nn h narériet oSr*h ; ,lrre
aTtention patiailierc doit êtrc nnsatrée aux <orres ùfanrisées (sèchet,-ytuo p^fi;ahs) dont t'innnfrcatin, relaphsffile;
* contribuer à I'assoinissement de la situation fmncièw ùs cooperatùns, GIE et fus ménages agricohs par an
étahment du rcmboursement des aùéns dc crcdit sttt 5 ans
x réfonzer /4 CNU-S : la pin ù partidpation an c@ital dc la C\ICA par h 67V6:R est un pas dans æ scns
at ngad des OP

Ie nim-crédit penztettant lefnanæment ùs a*iuinisfrnininet et non agrinhs doit êtn déueloppé
- hs oP ùiænt contibuer au lfinancement fu lhgriadtatt fanitiah :* en deueloppant fus rfseaux mutuali$e.r liés aax Op
+ en iniîianî la cnation d'un.fonds dc calamité agrinle pemettant de fain faæ au rirque du mdit à t'agricattan
funs hs <ones difuiles

Le fr naremeû de l' q da.ù ue faff i t i *. eÆ//e wû ri bûiû û ta,nknfrm 32
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On obsenre Peu de lieas Pour I'instant entre le secteur dcs OP et celui de ls microfinence au
niveau de l'élabotation des politiques sectorielles. Les OP portent letrs revendications dans le
cadte des politiques aficoles ; de son côté, le secteur de lL microfinance se structure
prcgressivement et se dote d'un cadre juridique ; des politiques d'appui au développement de la
microfinance sont définies ; dans un certain nombre d" p"yr, des fà[tiques spécifiqes de lutte
contre lr Pauweté totrchent au domaine du financement de I'agdcrrlturi et de le microtnence,
mais n'in1ègrent Pas fotcénrent les politiques sectotielles deià définies et négociées antérieurement
.. . Le déficit de dialogue sectoriel et de coordination des politiques reste intpott*t (cf. Atelier 6
du séminaire).

Conclusion provisoirc : Misofinance et oryanisations paysannes : quel pertagÊ dee tôlee ,
quel partenadats dans un contexte de libératigation ?

La' libéralisation économique modifie profondément les conditions de financement de
l'4griculnue et implique une redéfinition des rôles et des formes ds çeoldination entre les acteurs.
Les organisations Paysannes sont confrontées à des besoins de financement importants et
diversifiés; ttouver des réponses satisfaisantes et durables est un enieu majeur pout leur
développement économique et institutionnel. Le secteur de l^ microfinfirce gui se- stnrcttue

*p"it une quinzaine d'années * Aftique de I'Ouest peut apporter une réponse partielle au
financernent de l'agriculture. Les études de cas effectuées dàns le cadre dï prograrffne de
techerche CIRAD CERISE pennetftent de dégager des enseignernents srrr les conùdons d'un
partenariet plus efficace entre les deux secteurs.

Le manque d'inter-connaissence et d'échanges entre les deux secteurs est [e premier handicap à
un Partenanat plus efficace. Les deux secteurs se rencontrent peu et échangent p.rr, même dans
les espaces où ils sont tous deux présents et actifs. Les objectifs et les conÉaint.i d" I'autre sont
Peu connues' De cette méconnaissance résulte souvent des logiques divergentes et utte grande
difficulté de collaboration effective. Favoriser les échanges et une meilleure ànnaissance entre les
deux secteurs sur la question du financement est donc un préalable à toute collaboration future.

La' fonction de financement doit être autonomisée en une institution spécifique pour avoir des
chances de se pérenniser et offrir durablement des senrices Frnancierc 

".r* 
p"p"t^ùons rurales et

agdcoles. Les organisations Paysannes peuvent être à I'initiative d'une telle institution de
financement, celle-ci pourra être elle même une organisation paysânne, mais devra, pour assrrer
sa pérennisadon, obéir aux règles du secteur financier (cadre lég"1, autonomie finaniière, bonne
gouvernance, ...).

Au delà de la mise en cuvre directe d'une fonction de financement, Ia fonction d'intermédiatjon
des OP est capitale Pour soutenir le développement de senrices financiers pour I'agriculture
familiale. (rpp"i à la gestion, à la production i'iof"r-adon, implication dans dÀs mécanismes de
garantie et de gestion du risque, participation au capital des IMF, ..). Cependant, ce rôle
d'intermédiation ne Peut porter ses fruits que si le secteur financier spécialise est capâble de
répondre aux besoins de fi.nancement de I'agriculture à une échelle significative

De toute évidence, le tissu actuel des institutions de microfinance ne suffit pas à répondre à
I'ampleur des besoins. Il y ^ donc une impérative nécessité à continuei à soutenir son
développement, même si les corits en sonr élevés.
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Cependant, le secteut de la microfinance à lui seul ne potrtra pas repondre à tous les besoins de
services financiers. Seule la divetsité des opérateurs peut permetue de répondre à la diversité des
besoins de financernent des différentes catégories de population, de zones agro-écologiques, de
types d'exploitations agricoles ... il faut donc renforcer et encoureger le développement de la
diversité des services financiers (banques cotnmef,ciales, IMF, cédit fournisseurs..), developp€r le
fluidité du secteut financier en renforçant les liens entre instinrtions de financernent (pout
refinancement, formation, contrôle, Égulation...) et entre ces dernières et les otgaaisation
Peysânnes.

Tous les besoins de financernent des OP ne sont pas de rnême nature et ne peuvent pas totrs être
financés pat le crédit. Il y a besoin auiourd'hui d'approfondir la réflexion sur la nattrre des besoins
de financernent et des dispositifs nécessaire poru les couvrir. Si le financement des activités
économiques individuelles ou collectives relèvent bien du marché des senrices financiers, le
financement des infrastructures que I'on demande eux OP d'assurer aujourd'hu! ne peut
raisonnablement être envisagé à 

"tédit. 
De même, il est illusoire de penser que le financ"**t d"

certains senrices nécessaires au développement agricole (*rlg"riradon, forrnation, recherche, ,..)
pourra êtte pris en charge suf les seules ressources économiques des OP et de leurs membres. La
téflexion sur la nature des dispositifs de financement en fonction de différents besoins doit être
engagée (senrices fi.nanciers, subvention, prélèvement sur les filières, ...) et des modes
d'articulation entre ces différents dispositifs doivent être élaborés.

Le frna:rrlnert de l'qricuture familide. Qnlle crrilibtûion ds la micrcfrnanc,e ? Jmrier 2002
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Le frnencement de I'agiculurc f,aniliale
dans Ie contexte de Ie libénlisation

QueIIe conæibution de Ie miaofrnance ?

Synfhèses Thémofigues

ATELIER 6

Politiques de microfinance
et politiques agdcoles i
Synetgrer et divergences
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Besorx oe potrilQUES p@s 
TESQUELTES ?
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Nous nous inréresserons orus porricurièremenr ici à u1 
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récunenf du finoncemenf
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: r,ogricurture fomiriore obesoin de finoncemenls pour mobiliser res in-nov-oiiàn, lechniques, ocheler ses intronls.
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son molériel, ses infroslructures mois elle esl, dons de nombreux cos, hondicopée por
l'obsence de réponses odoplées de lo porl des sysrèmes grooàuiïà cr.boit;'to
microfrnonce est ptus occesible et s'épohoufl si lei emprunieuÀ-àg"àioppenf desoclivilés rcnlobles dons un environnemenf fovoroble. 

'cependont, 
ôn conslole

molheureusement qu'il y o souvenl el de plus en plus des cloisonnements enhe ces deux
dimensions 

-des 
politiques publiques, débouchont souvenl sur des moleniendr.r (por

exemde :'lo microfinonce ne peuf pos finoncer l'ogriculture ) ou sur des conf,its i'porexemde les toux d'intérêtf .

Un efforl de compréhension réciproque esf donc nécessoke ofin de bien idenfifier les
divelgences réelles et de fovoriser les synergies enlre les différents ocleurs. les codps decolloborofbn, sons oublier que, dons ies deux domoines étudiés, les ocleun centroux
resfenl des ruroux dont lo plurinctivilé déposse lo seule ogriculture.

Avont d'enfrer dons lo discussion, il est cependont importont de préciser le contenu
opérofoke de lo notion de potilique publique.

une p.olitique publique peuf êlre définie comme un progromme d,oction volidé por une
-outorifé 

publique ou te produit de I'octivité o'une ou'toriiê pubteue éÀt"norà comme refieu d'exercice 'des foncfrbns de gouvememenf sur des'resoàissonfs el des espocesgéogrophiques définis"r. Eile peut revêtir des modolités différentés ùegi.r, no^.r,
orgonisolions. intervenlions dkectes) ; efle peul êlre explicife et cloiremàni énoncée elonnoncée; elle peut oussi êlre implicite ; elle est souvent les deux è lo fois puisque se
superposenf générolemenl des buls officiels el d'oulres plus officieux.

A porlir de celte définition frès générole, les modotités concrèles de mises en Guvre el
les résulfofs peuvenl êlre très différents. Pour cerloins, les poliliques publiques loisenf un
rôle détenninont è l'Etot, dons le sens de I'Etot centrol. pour a'olfes, il foui prendre t,Etof
dons so mulliplicité et inclure tout le jeu des ocleurs économiques et sociàux, cor si lopolitlque est seutemenf décldée poi letot, eile risque fort d,êhe peu odoptée, peu
connue, difftcilemenl opplicoble, souvent contournée ei sons gronde efficocité.

cependonl, quelle que soil lo définition retenue, l'efficocilé d'une politigue publique esl
d'gb.grd el .très lorgemeni riée oux condilions de so genèse. en effei, une polifique
publique esl en premier lieu lo résultqnle d'un débol pùotic, te produil d'un com prom-s
entre .des cotégories d'octeurs oyonl des interéb aivergents. Elle eit ensuile
I'oboutissemenl de tout un processus portont d'un diognoslic conl:oinl, de choix réolisles è
moyen el courl terme, lenont compte des controinlel iniernes ei exlernes et d'une mbe
en oeuvre, entre les différents octeurs concernés (odminislrotion, orgonisotions poysonnes
etlou professionnelles, secleur privé...l, ovec consultolion des 'bctéurs cochéi', comme
les boilleurs de fonds. L'éfope de lo négociolion esl cenfrole : elle implique des copocités
de médiotion pour permeltre I'idenlificotion des boses d'oclion communes occepiobles
por I'ensemble des porlies prenontes.

c'est bien ce processus, qui est ou cæur des politiques publiques, qui foit lo différence
ovec les politiques slriclemenl élotiques - ie, enlièremenf décidées'et conçues por les
seuls pouvoirs publics - donJ les limifes opérotionnelles sont celles d,uné opprocne
descendonfe el non concerlée. 'Toufe politique pvbtique (ogicole, de sonfé, éducotive.
foncière...J selon cefle penpecfve ouroit à mettre en lrésence 'Etot. de ce toil

I Meny Y. el ïhoening JC. Politiques pubtiques. pUF 19g9. 39t p. euelb que soit lo forme de lElof ef des inslilutions, uneoutoriié pubfique dispose en demier recours du rnonopole du recours légolà lo force.

1
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ES qgMAf NES RESPECTTFs

::"H|'ffiiJ:,,*ïlu:::-.:_tgs porriques osricole_so1r reurrosQue propre mqis, sursuivont: _;s êspocês communs, ce qui peut se r"pÀdnËipïi L scngmq

' ,iil.tfu1. !::î:^"tion)' tnégolifés el politiques publiques en Afrique. prurorirés des normes er jeux d,ocreurs. Korrhorq.

réhabitité, et de muffrbles-::r:^ éconornigues, soooux or-.b?gr!* qui devroienl doncetre d'obord îdenttîréi et reconnus. era s'àràiàJâËe concîtier intérêts porticur*n et biencommu' E'e détermineroif d cet effet ii-ëàr. .ontrqctuer de méd',ron, de

:g',ffisg#rift:lrp,r,'1ffi Ë*r#rr:;!"àl#:xffi":Wn

t
I
t
I
I
I
I
I
T

I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I

lo mlcroflnonce

te probrème centror de ro microfinonce, c,esl d,érorgrr re chomp des services finonciersométiorés (crédit, éporsnl 
lyl?n.g) a ,Ë rJrJà qg.mTe de poputorions excrues dessyslemes boncohes (ce qyi représenté aons io rnî]:orité des poy! ofticoins,.Lnviron CO Xoe ro popurorion)' Les oo:lT,s_:: r"ri..r nirii.ËË 

_ero1r 
srructurers, 1r est nècessoie decréer des insr'utions finoncières pérennes -.i îon o. réfféchk oon, 

'rnl 
optiqueremporoire. torgemenf dévetoppée A";i; ;d: pir res prolets ae dévetoppemenr.

Lo microfinonce s'intérese-ous:i-gi"l gyr qopurorions_urboine.s que rurores er è r,ensembreoes acrivirés économQuemenr rentobres (r. éo,niià,.., r.ortisonor, res services... et oussirogncururer. on peur résumer ropiaeméniiàr-.Ëâ"tir, des différents ocreurs concernés :

I -c f i tt tt rr ryn c u t r/e /' rt gt i c n /t tt tt l rttttt: h d/e. .Qat//e (uiltttbtiliott dc ltt tni*vlinttril / lautiar 2003
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"J H.@:99:éd.r.9 des produils finoncien odoprés. crédir mois oussieporgne er ossuronce. Les quesrions porter*iur.tes oo;ers aJ Ëeaii, ;;;j., montonfs,
iï,1ï;;:."f :f""j,.jiff 

a.,i,,"0"dÀé-"i'rË,ro,"oinrcrer,ËË;;i.go,oniiei,

bl leil+sritutions de micrqfinonce.flMEr). Leur souci principot ocruerement esr d,odver àto pérennité, ce qui posse en priorriâpoirgqùior" finoncier (mois ousi por unê bonnegouvernonce ef une vioblifé iociotei. èerroini onr des objectifs spécifiques : olleindretes dus pouvres, res femmes, r;r-;;";;iË;es.,..Les rfr cherchenr à défendre reuroufonomie de sesfion (cnox àe 
-rï;ËiË; 

des produih finoncien, cres zonesd'inlervention, du rylhm-e_à'exrenslon.-l us Ë vi àe r,eror er oes boilleurc. Elles souhoilen,un environnement économique (renîoËnilg,'- rt1er.r.., et junuique fovorobre. Elesveutent porticiper è r'éroborcifion'dË rèd;; ie fonctionnemeni du secreur de romicrofinonce (règres d'enté. ;; ;;";Ë;àt"rrr, règres de concunence, rofiosprudentiets, modes de contrôle...f 
"f 

o, ,uirijeleur oppticolion.
c, Etor. [o pruport des Efors. souhoitent ovok re monopore de fxotion des objecrifs, desrègres de foncrionnement et oe càntâJ.'rJrË'.nox rerèvenr (i, d,objecii* générouxet d'orbitroges comme. por exem ple enire justice sociole el performonce el

:,y?-rl1'".rtf (ii) de critères operoriônn"É'Ëà'. sécun'ser r,éporgne (re cos desnsques polithues ovec_ 1,.::. pç aes pyroÀUes olbonoises est connu) ou encorecouvrk ropidemeni en crédif.une ro.gâ ô;.t-;Ëîe puorueit"rt , i; ,ésiions du poys(iiif du progmorisme en.s'efforconipËr-âr.i.,Ër" o. répondre oux de-sberofo desboitteua de fonds pour ottirer te moxirli; J.ïn5n."."nt .

ol *#++gje4 : lo mjcrofinonce o éfé pendont ptusieurs onnées un domoinernlêressonr fortemenf res.boifleurs de fonds , ulriËirite, .";idirité;"Ëiiu-.ïn"r.goro o",mostodontes qu'éfoienJ de nombreui- iviibï., de créd' ogricore norionoux,instrumeni de tutte contre ro pouu=tà, 
"r".'âJi, o", oiteurs, oe"èF"ùiii,rne imogepositivée er d'un effer 

^de- 
mgà o."iLt Ë"ii'ionoreurs... cero o pu entroîner unecerloine concurence el porfois o"r srÈÀdiéià, o, o", vorontés d,imposer reurs vues{sur tes objectifs oe crédit, r" .ri.nterà, iàr'-toî o,interer...} cependonr on sembreo'server, octueflemenr, un certoin rerroit : re sJeur est risqué, ir y o des foiflites er il

ffi:ii: un engosement dons ro ouree tia-ô ons1, ce que nbpprécienf pos tes

Au cou'. de ces dernlère1:llé_*, certoin.s-poys (le Moli, por exemple) onl su créer descodres de concertotion regrouponl res onbrents à"r.rrs et permellonl de délînk desslrotégies à moyen lerme àe d ,tiàti"piiàJ'Ëàrf . l sero intéresont de suivre teursoppticorions er de vok si concreremê;iË;;#d;;i, ocreurs (cerure spéciorisée ou seindu ministère des finonces, Bonque .è"Ërr'-rr"isrères techniques, insrifufions demicrofinonce évenruetemerrt. 
_ regroupées en yne ou prusieurs ossociofionsprofessionneiles, opéroteurs, oNc, oiu.o'toirtruÀ'0. fonds...) respectenr res orientotionsprrses conjoinremenr, commenr se fonf. res 

"ioirioàu, 
o, res soncrions en cos de conflit ou

ii.,33[iliottr des rèsles, comment peuvenr'se toi'e J.s ieuisLiï "pËriËiiqr* 
a",

S.yntbàse thimatiqne - l>olitiqrc.t de mirmfinanæ ct ]tditigrc.r agrintes : .rilct.?ict er diurgnæt. B. I-nsclt, D. Gutit _ ]anier )il)o

' 
:l'Ë: ;ï:'iff:l;::,ï,'.J',"rffii,:i:.^ï;.ff1"'lî::ffî:ffii;,.ffi d'omor,issemen,. coisses d,éporsne .f , rnois
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|tlhrollnqncc cl pollllquc ogrlcolc

Audelô de cas ospecls généroux il esf uttre de souligner quelques corocléÈteues
propres de lo microfinonce por ropporf è l,ogdculture.

o) Lo microfinorrce préfère souvent I'urlcoin el le rurol lcommerciolisolion, honsformqlion,
sïvices) à I'ogriculture..celle-ci comporle des risques imporlonfs (oÉài cflmotiques,
épizooties, instobilité 

. 
des. prix, ropide sofurolion aes 

' moiJnei pour te vlwier,concurence inlernollonole pour les morchés erçort...l el so ientobilité n,eslgénérolemenl pos très forle. por oilleurs, les prêh sont jowenf de foible montonf, ovec
une clienlèle géogrophiquem ent très dispersée.

bf Cette relolive rélicence vis-à-vis de I'ogricullure esl conforlée por les conséquences
d'un gincipe imporlonl, celui du libre choix por I'emprunteur de iobjef Ce àreOii 1créaitouvert por roppori è crédif ciblé, souvenf préféré por les ogronomei;. or, quond ils ontle choix, les emprunfeurs., _même oyont |ogricurture clmme oêwiie' principore,
emprunlenl pour des octivités non ogricoles, péféront porfois por lo suite réinvesfir les
bénélTces de l'ocfivifé non ogricole dàns l'ogriculture. Celo esl âonc un bon révéloleur
de lo foçon dont les ogriculleurs perçoivent les rentobilités ef les risques réciproques
des différenles octiviiés.

c) cependont les stotistigues ef les éludes d'impocl monfrenl cloirement que lo
microfinonce en milieu rurol finonce I'ogricullure, i,élevoge, lo pêchà, àvec oes prets
court ferme, permettonl oussi bien I'extènsificolion des ùrfocei lsouvent àoublementquond le foncier n'est pos soturéf que I'intensificof ion (ulilisoiion des innovqtions,
oméliorotion des rendemenfs). Le portefeullle destiné a rog]icJiture peuitànesponore
è envkon 20 à qO% du tolol des crédils.

d) controkement oux idées reçues, lo microfinonce peul s'intéresser ou moyen termequond il est rentobre (cunure orterée, petite inigotion, prrogues, RtàG, moteurs,bolteuses, décortiqueuses...). Le moyen rerme peut toire irrqet de goronties
spécifiques (locotion-venie,. nonlissemenl.l Dons certoins cos, le finoncement du long
terme fpor exempre, exlension d'une coféière] peut êrre rroifé poi r,, ,;y;; terme. en
échelonnont les investissemenls el en jouonl sur les oulres sources de revenus de
I'exploitotion.

e) ll ne foul pos sous-eslimer les effeTs d'enlrolnement de l'oméliorolion des réseoux
commercioux, grôce ù lo microfinonce, sur lo production : plus gronde concurence,
otténuotion des voriofions de prix, limilotions des dépendoncê, uùa uùâe, tor.isr.ro
et usuriers, désenclovement des vi oges reculés...

f| Enfin, il fout prendre en compte l'imporlonce de l'éporgne el porfois de lossuronce
pour foire foce oux oléos et sécuriser les ogriculteurs.

Ainsi, globolemenl, lo microfinoncê peut jouer un rôle imporloni pour le développement
ogricole mois 'Il ne fout pos lrop lui demonder,'. Elle peut finon'cer les différenfs objels
rentobles des exploilotions fomilioles mois elle ne pouno pos finoncer:

' Les compognes de commerciolisolion de I'ensemble d'une filière ou I'imporlotion
des intronts por les enlreprises privées spéciolisées ou les orgonisoiions poysonnes ;

I
I
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' les grondes exprolrofions,'.'modernes": ro microfinonce s,inféresse à un type de pubricer res montonrs d.e _crédjts disponibres àépossent rorement-t-mliidÀ cre 1rol,peuvent oller jusqu.è 5 millions dons cerioins àosf ,

Dons les deux cos précédenrs il s'ogil d'ocfivités er de crienrère qui, en principe, devrqienlintéresser les bonques.

ll ne fout pos.non prus comprer sur ro microfinonce pour foire du crédft concemont desinvesllsemenrs à renrobrifé dittérée 1ufie âni,Uorùe, orénogeÀânJ'olî to, ronds...)o-u-des,inftostrugturR roûsres, ponts,'enrretàrJ.j e romori, eîà né rnàicero pos rorecherche. lo vulgorisolion, lo formolion ou tàtpnàOgrcofion...

Aussi le problème du finoncement de |ogricurfure déposse-lir rorgemenf re codre de romicrormonce. Toutefois, si ro.microfinoncr-r"iiàËport ir oes proo-ùirs d;;;i." odopfés èlo quosi-tororiié des exproitofions ogricoréit-li ou oufres ocfeurs du mflieu rurol(commerçonh, ortisons...), elle peut jorÉr, pot"nfi"il"r"nl, un rôle considérobre.

lcl pollllqucr ogrlcolcc

L'ogricullure esr un des secfeurs de r'économie mois eile est dorée d,un srotuf spécifique,longtemps strotéghue, puisqu'eile ett àuÀni tur ro bose de producrion pourl'olimentorion humoine. utrlstoire oes trommés ei des sociétes â-oiisi?re pendonrlongfemps structurée por ro quesrion ogricore qri o sous-tendu res poriteues de confrôredes ressources noturefles, des ieniloires àt ààr-p6uiorions.

Avec le progrès fechnhue et lougmentotion de ro producrivité des focfêurs deproduclion, qui o pris une ompleur inélolée dons l'Àbtoire depuis lo révolution indusfrielle,des. tronsferrs onr pu s'opérer - notoirmÀiËn i"-. de moin-d.æuvre - ctu secreurogricole vers d'ourres secieurs de t'économie. L'ogricurture esi oinsr devenue r,un desélémenis d'économies orobqres 9t prri 
"àrpreiËs 

et son rôle o évorué de ro str.atefonclion dhecre d'orimànrotion humoine a'io 
'ilurnirure 

de produits ogricores pourl'ensemble de ro popuroiion (notommenr non àgricore) et d.es outres secfeurs del'économie (en porliculierle secieur inoustriel). eie iest ',insérée,, et infégrée oux morchéset, oprès ovoir éré r'un des moteurs de ro 
"oriitr"fion 

des économies norionores, eile estdevenue l'un des focteurs de lo croissonce gf"bJé.'

celle fonction o rorgemenr co.ndifionné res objecrifs des poriiiques pubriques cr,oppui àl'ogricullure qui onl donc privilégié t'org'nr;iâiion de lo production et lq recherchecontinue des performonces rechÀiquer trËnààrà"ir, producfivité du rrovoirf . Ausi, pourrépondre è ceile orientorion généioÈ,'r"r ;;il; d,inrervention mises en oeuvre onÈelles. privilégié deux grondes- corégories J';;ii"; porfonr (i) sur res slructures deproduclion (en prioriré ro ioiile dei exproitofioni ogricores èï r" oàtrplment desporcelles pour fociriter ro modernisotion àiles ecànoÀies d,écheile, nàtomînlnt por ro
ff::ï1iîll-(iif sur ropprovisionnemenr et tes màrcnes des focteurs (intronts ogricores,equtpements, conseil lechnique el bien sûr'crédit).

ce processus généror de modernisorion s'esr occompogné d,une intégrorion croissonredons l'économie de morché ovec comme conàirionnorng cefie de ro pèrformonce pours'odopter è un environnement concu'entier er générotemenr instoËt;.-ô;;;i" pruporr

' A loxceplbn des | è 5Xdesgrondes exploitolions,,rnodernes"
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des situotions notionoles 
_des 

poys induslrlels,.ce processus o obouti à lo morglnolisotiondes exploilorions res moins pertomonres er à-rq lodie du. secteur ogricole cr.une portiecroissonle de to poputotion ociivê qui pouvoit 5hà occueittte dons les oulres secfeurs del'économie

?9,r q" nombreux poys dits du sud, ou-derô de cerroines expériences connues commecele des indusrries indusrriorisonres. logrburtuÀo er- Ëi.ËiËr;.;; ;;J biliques dedéveloppemenr mises en oeuvre oprè-s res indépenctonces. Dons de nombreux cos, rofonclion de bose de fo_umifu.re_d": prod;k ô;àoes o été supptontée pqr cole defoumilure de ressources pour re nnontemàÀi où'iàrt. de r,économie er noiommenf deI'Elol. en porticurier por_.1'obtenrion oe oàvres'que permefloienl les secieun ogro-exportoreurs. si res porifiques onnoncées rerevdent-uii- J;; 'ôd; 
cotégoriresroppelées précédemment, reur mhe en oernre â cependonr été morquée por un bioisqui privilégioit lo commerciolisotion des produiTs. t-'ogrbutiure-o oiniiSlâsrobot.rh.ntplutôl un 

-secteur de prélèvement gu'un iecteur o'invérrcràrént 
"i'iËr 

jni"i"nrions onfsouvenf é1é concenfrées géogrophitquemenr qu rroverc a" àr.i"rr ï.iliË, o, poro-publbs qui permeltoient de sÈxhoire d'un conflxfe struclurellemenl défovorobte encréonl un environnement ,lnodemisé" 
od hoc,- 

- --

Lo conséguence des poriliques de ribérorisofion er de désengogemenr des Efors esr uneconfonfotion enfre des srructures ogricores giobolement-pà, pËrroÀtntes er desmoph-él rendus plus concunentiels poilo fin càslrorectionr.'rèi ËiàiiËnicensés foire
ftji]d-"-tlT:uses ogricultures ont besoin aJtlur. Aussi to tendonce qctuele est-e1eo une segmentorion occérérée entre des exproirotions ;d;r"; -Jn- 

cours aemorginorisofion er des exploirorions évoruont verc ro àoteôôrié a. Ë"ùài,rirJË,iue".
on nolero que les boilleurs de fonds se sont lrès lorgemeni inscrils dons et encourogentcelte logigue qui.conespond incontestouemàni oux référentiels dominonlsr. Les Etots etleurs politiques ont peu de morges de monæuvre fàur envisoger des scénorios qlternotifsqui porleroienl sur les skucturei et nécesileroient'des moyens dont irs ne disposent pos.Foule de secteurs d'ocriviré d'occueir otternàms a rogriclfiure, ie s"nè.o'îri morquel'évolution ogricore de nombreux poyr - en pàrrcurËr. r"i p"Ëi"tin.-ràri.li,i, _ est ceruid'une 'uuotisotion" entre un.secreur d'entredrlsà soumls oJx éxige;cL, ou ËËià-on.. o,morché et un secteur sociol géré por I'ossisionol.

!:.!l"rrn"nr.de'ogricuture n'échoppe pos ù ceffe règre et voir cene oppositionenlreprise / "secleur sociol" morquer to concépfion des ryslèmes finonciers entre secteurboncoire et microfinonce. Lo reciierche aer pànir 0.. divergence 
"r 

aè qri,Jiàp enrre romicrofinonce et les politiques ogricoles perËrc e"iÈr ce'e fotolité ?

tEs tilTERETS COM^ UNS
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Poliliques ogricoles et microfinonce se reirouvent ossez torgemenl sur l,inlérêt d.ovoir uneogriculture renrobre. ovec un minimum oe risquei:-de, pî"àrit, aà qràîià'ràruon, ,nmorché rerotivement srobre er non soruré, 
'une 

bonne producriviié {quoriré de ro

I
I
t
I
I

' on nol€ro ovec inlérêl que b Bonque rnondiole doni tr dem'hère version de so strotégie de dévebppement rurolinlilulée "F om vision to ocf,bn ; reoching the rurol poor'' o obondonné toute référe"." a r" î"no" alï!îàpp.,n.n, ,tdonc de po[lique ogricole pour se concontrer sur (l I b prornùion àe tentreprise privée (ii) b lulte conlre t] pouvreté. I
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recherche' de lo 'Vufgorisolion", de fo formotion, du conseil en gestion si celui-ci esfodopté el pos lrop coÛleux), des réseoux de commerciolisotion (y compris les fonctionsde stoclog" et de tronsportf perfo*oÀtr.
un environnement fovoroble crée â.r opporfunites de crédiis renfobfes pour lomicrofinonce el lo microfinonce permet t'opbicofion concrète des intronts, du mofériel,des innovolions pour les ogriculfeurs.
si on rentre un peu pfus càncrètement dons des fhémotiques qui nécessifenl réflexions etoctions communes, on peul en ciler noiomment trois :

Pfusieun institufions de microfinonce ont développé des ossuronces concernont leremboursemenf en cos de décès ou d'involircité p"rmonente de f,emprunteur.une réffexion et un certoin nombre d'octions sont en cours sur les risques molodies fsoitdes mutuelfes de sonté ou coisses de solidorité dislincfes de l,institulion demicrofinonce, soit des produifs finoncie.rs spécifiques ou sein des IMF). Mois lout lemonde reste démuni foce oux oléos ctimoiiqrJi;gns des poys comme te Niger ilssonl quosiment structurels), oux épizooties ou oux trés forte, uoiiotions de prix.Des éléments exislent (prévenlion, stockoge, fonds de goronties, onnuf otionsexceptionnelfes des detles, moroloires...| roË lfs sont souvenl timites et leurs effetspervers bien connus' comment frovoiller ensemble pour foire fe diognosfic critique dece qui exisfe et expérimenter de nouvelles opproches.

ll esl bien sÛr nécessoire de respecter les responsobilités de chocun : si l,ogriculteur esflrop influencé por res'bonseirs" du vurgorisàt rrLr si |octivité sbvèie pËu rentoote,l'emprunleur ouro tendonce è ne Ë;;;b"r"err et ù ,tejerer ro foute,. sur revulgorisoleur.
Le finoncier doit égoremenr ossumer ses risques seron ses propres cfifères (quoriré defemprunteur, de l,objef è finoncer, g"ronfÈslJ. 

- -'
Mois vulgorisoreurs er conseiflers dJgestion féuvent écroirer res chok, donner des ovistechniques, orgoniser éventueileme-nr des ;éu;ùns ou des services spécifiques (porexempre, voccinotion) por groupe d'emprunfeurs concernés pàr réi mêmesprobrèmes, po* s'ossrér de teui.oit ire ieËr'Itr. .t de reur copociré de gestion.

.)

Avec le souci d'ofreindre ropidement r'équilibre finoncier, res ogenrs de crédit des rMFont de moins en moins de temps pour sriïre ,.s Àmprunleu" 
"î ";;Ëoù; res effetspositifs el les difflrcuttés.

Un occord ovec des spécioristes du conseir de gestion ou des vurgorisoreurs (ovecéventuerremenr une perife. inoemnitâ fréËvèé irr r., toux d,inrérêrf pounoir sonsdoute permetire un suivi séleclif donl tés résuttàbseroienr poui iâ iuiré !àiàrorises adifférenls lypes d'ogriculf eurs.
Le sysrème doir être cependoni simple et rerotivemenr peu coûreux pour resreropérotionnel.
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I.ES INTERETS DIVERGENTS

of Un point de fxotion, les loux d,intérêt.

Le débol o déjù foil couler beoucoup d'encre et de solive (cf. por exemple encodrésuivonl)

soqce : Inier RAeoux' I'e frEnc€tnenf des êqfbitotibm ogrboles dons ler poy3 en dév€bppern€nt æot .

Roppelons seulement que les loux d'in1érêts doivent couvrir plusieurs élémenfs : tes froisd'octroide gesrion er de Écupérorion de crédiilés ereves àJnil;;, d;';Ët orpenesde foibles monfonts ; le coûi de lo. ressourc" 1éllrgn9, ligne de crédit...f ; les risquesd'impoyés (mouvoise sétection ae lemprunteur]-fioroai" ou morrorité de i.emprunteur,risque ctimorique ou économique de |dctivite nnànce"...t.G prinJpà iJ ro-rrouentiondes toux. d'intérêts peut être iour è foit r".",ràÈi", même dons re cos de ro théorienéoclosique mois en profique ceci crée une tàite dépendonce de I'IMF vis è vis des

I ce quiexplique que res bonques crossiqr-res ne s,y hosordenr pos.
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Lr lotrx dtilértf tont.[r cxorbltonlr ?

Les toux dlnrérêt dons res rMF sonf généroremenr de r,orcle de 2 à 3E por rnors. ce qui estcong'déré comme exorbitonr por cerÉrns oe""roôp.* qui souflgnenr que dons ces condirions,l'ogricrrlfure fronçoise nburoit imois pu se Jgvàô;",1 - 
!'Y' rwtrv' 

's' | | r{!'s LrLrr rr çt's

Les spécioristes de ro microfinonce onf beoucoup d'orgumenrs pour défendre res toux ocfuers :

' ces foux petmetlent q:. foire icce. oux chorges importonfes d,odmkrislrroflon ctu créditsr(prêh nombreux, de foibres nonfonrs, aonr Jn-èipo"" dispersér. Et non pos spécidementoux dsques d'impoyés cor les froux ae remoounàf,ent des sFD sont souvenf excellenfs enmitieu nrot (9s à 99%, seton R. Choo eeroff er e. éhàmet ldoc. n; Ë. il; 3ii. -' Le probrème pdncipor ocfuelement est t,occés àui servrces finonciers u.o.1"orp prus queteur co'r. Le enquêfes montrenr que re toux ânteçr lrii ù;;;;;.-"Ë;;Ë 
",edméesponronémenr por res em.pruntguri tc1, enquêres èuinée et Béninr rnois qu,ele est prutôtmise en ovonl por les fonclionnohes ou tes trommÀ poniques.. 

iî.n5::Ltg,:1.9-îr_::? gg,l,prrg cgmryf-a-ààui où-mor.hé prus ou moins inrormerl"usurief, foumisseur), qui esi de l'ordre dà fO trg", oo]';i Prur uv rrrerlr5 Inrc'Irnel

' Les chorgês finonclères doiveni êfre comporêes è 
'lo 

rentobilité de l,opérolion finoncée porre caédir' E es représenrenr en rnovenne r ôx oà io r"rge r;i- èiràà, JiÀbîtî "'

Auddù des opinions conhodicfokes, sons douie deux érémenfs de consensus :

' Avec les écononfes d'échelle, il foul viser une boisse des toux d,intérêf ocfuels. Les iouxd'intérêt étevés ne doivenl pos en"ourog., uné!àJion lnetficoce.' ll four distinguer res toux d'intérêr pour reiôr.r i.iÀ.'l""r.oè", ironrtormorion, compogneosricore...) qui peuvenr jusrifier un roux rerotivement èe"é ;ir;;;;#;riË'ïà^", ou""des frois de gesfion souvenr-moins érevés er qriËrr"enr nécessirer, du pornt de vue de rorentobiriré, des roux dlnrérêt plus foibres. e'ttâa,.rrrpre, a-râio ffiil;, re créditcommercior è court terme. {3moisr estè 4% por mois, te creoit oe coÀiô;Ë;; mois esr è2% et te crédit équipemeni è 3 oni est è r,zC pài Àù.

It fhttnæmutt de l'dEiraltttrc /atniliah. .Quelle mrtribnlion clc It rnrctrtfin,tnæ N lander 20()2
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ressources llmitées et oléotoires des Elofs ou des boilleun de fonds. ll porolf doncpréféroble d'ovolrdes foux d'inrérêf permettqntabtieindre loufonomie finoncière.

Pour otteindre, dlfficilemenl, l'équilibre finoncier en milieu rurol. les tMF bien gérées onlbesoin de foux dlnférèr sur re créirir ae rorarààel a C fporËoù. éâr"ùilà comporefrès fovorobremenr ovec ceux du s99te.gr.naog5n. 1ro'a zô r pàir.ili àt, pour resoF.rtt.a: compogne (semences sgre*onnèàs,-àngrois. pesficides, embouches...), en
sénérot de 4 à r0 moiq. n'enhovenr pos ro reniôl-iiàaii Air;ire; i,noîËééI-t.r. eruo",d'irn_poct). Le toux d'inrérêf peur-êfre'diminue poui ie crédlf moyen rà-àLài ies tsob degeslion sonr souvenl moins élevés ef des gorohËs àoférielles der"eni er,. rrôuvées (cf,locofbn .vg1fe). Les subventions exremê (Etot, boiileur) restent nécessàres moisdewoient 

-oller 
en priorifé ô d'oukes tvpes oci aebenses leitensùn au ie-sequ, cerrqrnstypes de fonnorion ou d'équipemenr,'btudes ef ietnerches, oudirs internotionoux... Lefoncfionnemenl 'bouronf' esl'oinsi osuré en infeme, ce qui renforc. i,orronolni. oesréseoux el permef de survivre foce oux effers de mode ef bux enteurs Jès procédures

des boille{rrs de fonds.

Même si on comprend bien re.souci des poritiques ogricores et des ogronomes decibler le crédit sur cerroins produirs ou certoinej innovorions, on en coinoîf rrop reseffels perverc ('uérournemenf' des objers oe creon, revenre oes intronri à bos pdx efdonc mouvois loux de rembounemenl) pour revenk en onière eî renoncer ou principe
9y 

lP_r-" 
"!oi de lemprunreur entre civenes ocrivifés ecônàmùuei iàil"ùà Mois deseTuoes prec6es dolvent permellre de mieux comprendre les râicences de nombreuxogriculleun à invesur dons l'ogriculfure. celles-ci p"r"eni grrà-rrceiâ a"s produifs

ftnoncien peu odopfés (noromment porfois ou niveou des corendrier d'octroi et derembounemenl), ce qui esl focilemenl conigible ou venir d,oukes focteurs deI'environnement (quorité des . Inironfs dispoiibres ef inefficociié du sysrèmed'opprovisionnement, obsence de services véiérinokes, éfroifesse au màrctré...l, ce quinécesite d'oulres modes de troilement,

c) Commenl inciler ou crédil à l,ooricullure ?

Toql e.1 moinfenont re principe du crédit ouverr, ir fout essoyer d,inverser ro fendonceocluelle, qui conduit les IMF è préférer l'urboin ou rurol el le commerce è l;ogricullure.un premier efforl importont esl lo mise ou point, ovec les intéressés eux_mêmes, deproduits finonciers odopfés, ovec une otieniion foute porlicutière sur les diven risquesspécifhues el les djfférentes méihodes pour res couvrir. si ceci s,ovère iniuffsonl, peut_êlre foudro+-il oniver è proposer des slafèmes de quoro (en nombre ét ,oir,nË-iâcrédit pour I'ogricullure, en pourcentoge de nombre d'ogricutteuri oàÀs |es conseitsd'odmin'sfrotion.,.l, en sochonr que ces incitolions -peuvenl être- rocitementconlournées si eles ne sont pos intériorisées por res ocreurs ioncernés.

COMMENT EIABORER DES POTITIQUES CONJOINTES
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Les ldées de bose sont relofivemenl simples el relèvent surlout de lo volonté politigueetlou des ropports de force.

l* firt,tuænten/ clc l'rtEiultnrv /dnili,t/c..Qnelle ;uu/ribution rle la mnvlil,ttr;e / lsnùcr2002
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o) Les pofitiques ogricores er de microfinonces.ont groboremenr des objecrifs et desocreurs communs- Tour.en:conseryonl teur spécificifé er reur ouronomieïeror.ve, I esrnécessoire de fovodser les synergies.

' cete synergie 
^?.:"g, 

d'obord por. une- réflexion co'ecrive et des ocrions .

concerrées ou sein. d-é choove secteur (op ;;;;rùrr,' J., 
-qui 

esr encoreoujourd'hui un hondic-p-EonGGffi de poys pourr,éroborofio'n oe po*'queconjolnle ogriculture/microft nonce.' t ne fouf pos o.ugier, noiqmmenr dons.le .domqine de ro microrînonce, ronécessilé d,un minimum.ae reguloiion
(finonces. ogricuffure, offoires r6.ui.r.l"-rn.se, promorion féminine...). cerroinsministères, ô ro recherche ae nnon.èitiént exrérieurs, gèrenf des projet rox.sfes(pos de souci des impoyés, foiOÈ-f"ri d,intérêfs, pos de perspecllves depérennité...f . ceul;cj viènneni .àrproÀË". res efforrs des rMF sérièux. conime
#:." 

monnoie (toi de Greshom; ies màuvoi,,yrÈr;;Ëd;"ië choser tes

' sons voulok créer des super struclures inuilte-s ou des inslitulions ineffrcoces, il esiimporront de prendre en'compte ro àimÀnson. regionore des poritQues ognêoreser des porireues de microfin'once en jàuont tes économies d,écheile ef rescomplémentorilésr.

b) Pou.r. que ces polilique^s soienl odoplé^es el oppropriées, il fouf posser de lo notion depolitique étolQue (ov.ec souvenl un lêle a tetè peu frqnsporent ovec les boilleurs defondsr è cefle de ooritQue puorhue,lroooËà po. res différenrs ocreurs concemés.Celo posse notommenl :

' por ro recherche de roilionce enrre res rMF (et porriculièrement cerres ô bqsemutuoliste ou aporlicipotionnistel) , ovec les outres orgonùotiois priËssionnettesogricores. Le croisonnemenr qui i'est etooti, ou cours de ces dernières onnées,enrre re secreur de ro microfinonce et ceruiàes o.p, esr ..rràinu,.-èni ,ne grondeperte, qui rimite reurs poids respectifs dons ràs or"ussloni ulsré-iii'à.rïorr"noir.,exlérieurs à lo poysonnerie,
' por re renforcement des copocirés des ditférents ocreurs, en poriicurier resogricufieun er reurs orgonisorions ofin qu'irs puissenr prendre une pori octive donsres négociqtions. Renforcement oes càpàtiré.s yeut drre : Informorion, formorion,oide è to formutotiox d,'un projel strotegiquà et oiOe ôf'néàà-c;;ffi;,' por ro prise en compte dqni ro créfiriiliôn oes poririquei-ilrË; ies o'eursprivés (importot"r::.^::It1gonls..rronsporreurs. 

usinierc, ii,uit.,,iàrionler...) sonsdiobolisotion mois oussi sons comploisoncb,' por lo redéfinition du rôle de l'Efoi. celui-ci reste indispensoble mois peut relrouverso tésitimiré dons. un rôte nécesoke à,in.irorion,-J;"Ëil;;'ï.""goront ourespect des décisions pn'ses en commun.,, et non d,impoirrion de'poritiquesdéfinies por lui seul.

A tilre d'exempre, ir seroir inléressonl de procéder, pendonr re séminoire à une onorysecompororive de r'éroboroiion et de ro mise un'p,o." des srrorégies norionores demicrofinonce : érobororion erdogène o, jàr 6ô. d'experrs, vroi débor pubric ousimple consufotion, oppui poririquà comme [, rra-iË, brocoge comme ou Burkino et ou

' :;;tto^ 
/|*^n4' Etude de b définilion des grondes orientotionr de to pofirique ogricote de fuEMoA, Avrfl 2oot. (p. zi,

%
Lz /itr,ttrcnat de l'avi,zlten faniliuh.,ewlh rttrràhntiott ù ta niovlittanæ ? la i./ Zn2 12
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Togo... Un poinl porticulièremenf imporlonf seroit de voir comment ces politigues et leurs
modes d'éloborofion ont élé reprises et intégrées dons les nouveoux CSLP (Codre
Strotégique de Lutle contre lo Pouvreté) ou ou conlroire ont été obondonnées ou
oubliées en foveur des "nouvelles" orientqfions. De lo'même monière, il foudroil onolyser
d'une monière comporoiive comment les politiques ogricoles font portie de ces CSLP ou
si ces nouveoux codres strotégiques sont centrés, pour l'essentiel, sur lo sonté et
f'éducotion primoire.

c) L'oppficotion de ces principes posse por un certoin nombre de décisions et de
procédures protiques, à melfre en oeuvre dons choque poys : renforcement des
copocilés des octeun, choix des différents octeurs représeniotifsr, préporoiion des
politiques (études ef débots ou niveou locol, notionol et porfois régionolf , prises de
décision, suivi et contrôle de I'opplicotion. Lo formule de plon è moyén terme (S ons),
ovec révision périodique permef une visibilité à lo fois interne et vis-à-vis de l'extérieur.

Co rr c rusto N

De ces onolyses guelques consfots peuvent êire dégogés :

' Politiques ogricoles el poliliques de microfinonce onl touf intérêt à développer leur
synergie, loul en prenonf en comple leur oulonomie relolive ef leur spécificifé.

' Lo microfinonce peul finoncer les exploilofions ogr'rcoles, ousi bien pour le court
lerme que pour le moyen terme.
Mois il esl préféroble de s'qdreser oux bonques pour finoncer les compognes
d'intronts el de commerciolisolion el les investissemenls importonts des a gronds
plonfeurs n (même si des formules de cofinoncemenf peuveni s,envisoger).

' L'ogriculture fomiliole peut poyer les coûîs ordinolres de lo microfinonèe, ovec des
foux d'intérêf relolivemenl élevés pour le court terme ef plus réduit sur le moyen
lerme. Lo bonificofion des toux d'inlérêt ne poroîl pos judicieuse et est difficilement
soutenoble dons lo durée.

' L'ogricullure fomiliole ne peul se développer sur so seule copocité d'occumulolion.
Elle o besoin d'investissemenfs publics dons le domoine de lo recherche, de lo
formotion, dè lo prolection de I'environnemenl, des infroslruclures de lronsport,
d'inigofion... inscrils dons une polilique ogricole el une politique nolionole,
fovorisont les producleurs et le morché nolionol et régionol.

' Ces politiques, finoncées por les efforts notionoux el l'oide internolionole, sonl les
résultontes d'un débot public enfre les différents ocleun concernés, et pos
seulemenl enlre Elot el boilleurs de fonds. Une .ollionce enlre les orgonisolions
poysonnes et les insfitutions de microfinonce poroît indispensoble pour foire
enlendre lo voix des ogriculleurs fomilioux ef peser dons les ropporls de force.

Au-delà de ces différenls constots ei des modolilés d'inlfienilon techniques
envisogeobles en motière de finoncement des octivilés ogrico[és, ce qui resle cenlrol
c'esl bien le lype d'ogricullure voulu por choque sociéié, qui re4loie è lo ploce, oux rôles
et ou stotul occordés ô I'ogricullure dons le développement é/onomique et sociol. A cei
égord, les modolités du finoncemenl de I'ogricullure, les tyles d'exploilofions ogricoles
pris en compîe sont centroux : ils déierminent l'ogriculfurey'e demoin.

I ovec des représenlonts des ocleurs des politiques ogricoles,d6ns n définition des politiques de microfinonce el
inversemenf . - //

Le fiuamvrneal de l'uryntltnv famù,tle..Queh nutnbation de ld pinitlinuaæ /.Jaader2002
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