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INTRODUCTION 

Une d6finitlon cournntcent udmise do I'entrepre est quo colle el est "une 

unitd 6conomtque yant un statut Juridlque et constitu6e par un groupeontt 

humain hi6rarchls6. Elle met on oeuvre des moyens intellectuels, humains, 

mat6riels ot financiers pout, extraire, produire, transformer ou distribuer 

des bien ot des st'vicos, eonformdment i des objeetifs ddfinis tout on 
faisant intervenir, scion divers dosages, des motivations do profit ot 
d'utilit6 soeiale. " 

Cependutnt, lorsque 'on so place dans le contexte du Burkina Faso, cottc 
vision clessique devient restrictive par rappo't i In rcalitd des entreprises 

Burkinabb oaractris~es par une grende disparit6 tnt au plan do l'6chelle it 

laquelle elles opct'ent, cqu'e celle do leur nature juridique. 

L'6conomie burkinab , comme colle do la plupat't des pays en voie de 

d6veloppement , est en effet earacttiris~e pa' sa structure dualiste, cc qui 

se traduit par lexistence do deux eomprtiments distincts aux scin desquels 

participent deux cat6ories bien distinctes d'op-ateuts qui produisent et 
c.ui co _'_lue tt des _.ehanfgs technicluemnt difft'rents. 

Cette part itulNrit6 f'otd(t1 oentAle so reflete naturellement dats la structure 

des eotut.jptiises buil hml, t est hiLa base de la distinction dos celles-ci on 
titt (oucat ttotise IIst r6s" fomollUs ) ct nen "st IuctuC't s "' (ou 

informcllcs) tfin d tonir compte du d6gr d'61nboration technique et 

juridiqcue atteit does chIc1 uecas. 

Pour le prt'sent rapport, la notion d'entreprise voudrait 6tr la moins 

restrictive possible. Trnit~mt de l'entreprise burkinbb6, le rapport considire 

I'ensombI ds units qui opere dns I domaine do l'industrie, du 

commerce, do 1'artisamnt et do l'agt'iCul tu'C, sans 6gt'ad it lour taille et 't 

lour statut jurid ique. 

Darts cette approche. le r6e I)r6pond6rant des units it petite dchelle 
appa f vee evidence. Cc sont es ent reprises "informolles " qui 

constituent l omposante essentielle du tissu 6conomique du Burkina (1). 

Paradoxalemcert, los politiques do d6voloppement do l'entreprise ne lour 

tccordcnt souvent qu'unc attention marginale, au profit des unit6s modernes 

ou "str'uctur.es". 

(1) voir tableau NO 1 et 2 do la pttge 4 et 5. 

http:str'uctur.es
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Tableau 1 

BURKINA FASO 

ESTIMATION(I ) LA PART DU SECTEUR PRIVE DANS 

L'ECONOMIE NATIONALE 

Valour ajout6c 1985 Emploi 1975 

(en milliard e F CI.A ) (en miller do pr 

Estimation de la Estimation di 
part du sccteur I part du sc 

Total priv6
Total 	 priv6 

1. Agriculture, 6levage, 143 139 1,292 1,256
 
forts, chasse et p6che
 

2. Industrie 	 43 34 52 41
 

3. Travaux 	Publics,
 
Construction, energie, eau 19 11 4 3 

4. Commerce, transport 65 60 19 18 

5. Banque et autres services 17 11 15 10 

6. 	 Gouvernement (administration
 
0 19 0
Publique) 	 44 

347 255 1,401 1,328TOT AL 

(Pourcentage) (100%) (73%) (100%) (95%)
 

SOURCES : 	INSD, Comptes Nationaux do In aute-Volta, 1981-1982, p. 9, 29, 30,80 

146, 14; DGIA, Industrie Voltaf4luc 1980/81. p. 28; INSD, 
Recensement Gdniral de In Population , cembre 1975, Vol. I, Tableau 

Pon considbre quo(1) Dans 'estinmation de In part en valeur ajoutdc du secteur prive , 
do lentreprisotoute activit6 "traditijonelle (cf. tableau 2) ost privde. La valour 

"moderne" est considdrke 	 comme 6tdant proportionnclle itli r6partition des capitaux da 

part de capitaux privds est de 571 dons lindustric modernechaquc secteur. Aussi li 
(DGIA, p. 28) et de 36 'Ldans les banques (Cao, p. 21). On lcstime it 0 % dans l'ap 

culture modern(, 70 % dans les ontrcprises modcrnes de oonstruction ot de travaux 

0 ( dans l'6lcvage, 90 'Ldans le transport, 70 1,dans le commerce ot 75 %publics, 

dans los services autres que bancaires. Pour O;vluer In part du secteur privo dans
 
'emploi, on 	suppose que dans chaque secteur, i'emploi est proportionnel i,la valeur
 

que le rapport valeur ajoute/main d'oeuvre est leajoutde. Ccci &quiviit i,supposer 
mCme dans les entreprises prives et publiques. 

de l'INSD. A noter que In d6finition quo" Les statistiques sur l'emploi proviennent 

I'INSD donrn do In population dconomiquement active diffbre do celle utilis6e par la
 

Banque Mondiale, litdefinition do I'INSD ktant plus restrictive.
 



Tableau 2 

BURKINA FASO 

PART DES ENTREPRISES "MODERNES" ET "TRADITIONNEILES" 

DANS LE PRODUIT INTERIEUR BRUT, 1982 (1) 

(en 	milliards de francs CFA) 

TOTAL PIB PART MODERNE PART TRADITIONNELI 

1. 	 Agriculture, dlevage,
 

fordts, chasse et p6che 143 
 4 
 139 

2. 	 Industrie 43 20 23 

3. 	 Travaux publics,
 

Construction, dnergie, eau 
 19 17 2 

4. 	 Commerce et transport 2465 41 

5. 	 Banques et autres services 17 12 5 

6. 	 Gouvernement (administration 

publkques) 44 44 0 

7. 	 Erreurs et omissions 16 6 10 

TOTAL 
 347 
 127 
 220
 

(Pourcetage) 
 (100%) 
 (36%) 
 (64%)
 

SOURCE : INSD, Comptes Nationaux de la Haute Volta, 1981-1982, pp. 9, 29, 30, 8C, 

146, 148.
 

(1) 	 L'INSD dcfinit commc modernc toute entreprise payant la 	taxe sur le b6n6ficeindustriel et commercial (BIC). Dans ce rapport, cola correspond *Icc qucPon appelle ailleurs les entreprises i grande 6chelle. 
L'INSD d6signe par "traditionnelles" toutes les unit6s qui ne paient pas le
BIC. 
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De meme, ]'importance dos untds prfv6es dins la machine deonomique nationale 
est miso on 6v0dence : col!es-e produisent environ les 3/4 do Ia valour 
ajout6e nntionrile ot occupent les 9/106 du ma rch do l'emplot, tndlsq ue los 
entreprJsos publiques (jUl contrlbuent soulement pour 9,22 . de In valeur 
ajout&e nationale ne sot Importantes que dins les secteurs strtgiclues do 
l'dconomie (banques, 6 nergic, mines et unitds Industrielles considdr6e 
d'importance conornlque cl6*). L'une des prdoecupations constantes du 
pr~sent rapport sern done do mottre l'lceent 'ur ces unitds qui ferment le 
secteur priv6 du Burkina. 

Dans cette vision, lentreprise priv6e eat d'finie comme cello scinnu do 
laquelle le pouvolh" ,e docision et de contrl6e est exerc6e directement par des 
personnes priv6es qui d6tiennent plus de Ia noitH du capital de Ilent reprise. 

Lc secteur priv6 englobe dope non seulement les magnats do lindustrie, du 
commerce, du bftirnen' et des travaux publics qui op6rent dans II branche 
moderne de l'conomic, rnnis aussi la multitude d'unit~s h petite 6chelle, 
souvent "informelles" qui constituent i'ossature du secteur priv6 burkinabb. 

Dan' le constat qui est fait do Ia situation actulie, le rapport 6tablit qu'en 
r6gle g6ziirale, le: entreprises burkinabb n'ont pas binfficiO d'une croissance 
Irgulli TC Mu IN it Comieeou Prs do di nnll iOull. on Ic veria plus loin, los 
ext)loit-tionis agrijcole, qui , 0,nstituont la t16 (C vouite de l'6conomio bur:.inabb, 
ainsi qu, lildustvi,,, onlt_,unn ds (1(os cours lahtts et bas NU do dtconnic 
C(coul~e. La t)roductioula tagv'.6 tn ldi-. luo I('in vest iss'mcnt . 'cst vi; t uellement 
immob iiis(.. Ia COmmolC, N lui aussi ot( [nfl-(qlUnpari'rt to t(21)Itlic-C dfavorable 
puiS(lLe0 sa1 )a11't ( IC I(p rOdlit in t6l'iiou brut est i'st, c(onstlite. 

La situation !otetLol lo sMble caractdris(e par un malaise et un essouflment 
girnral qui tardent i se dissiper malgr6 les signes de reprise qui 

apparaissent dans cerlains secteurs. 

* voir tableau i la page 8. 
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Mnigr6 cc rnlontiHiie'nent do Victivit6 6oonomique, le entreprltie burkirnab6 et 

notnmmont colles du secteur privd prdsontent def potentinllt6s d'expllion. 

des cultures nf'ricolesIA's principeles semblent rsider dni l'extenslon 

pluvinles, dwis I'lirrigrtion I petite lielle notn mment des fmut et le6gumes, 

'engrnlsscment du b6tnil It petite 6cholle ot in production animnile inttgr&o, La 

ngricoles et de 1l'6lcvage ninsi que 'exploitntiontransformation des prodlits 


minibre prefsentent 6gilemnt des possibilit6s de d6veloppement.
 

Les contrnirites e.sentielles h surrmonter rr6sident tot d'nbord dns In
 

feiblesse extrrme du syst~mc d'inforrntion qui soulend In prise de d6cision 
 en 

mntibre d'investissement. I1 ye ensuite les problhmnes do qunlifiention de in 

mnin d'oeuvre tnnt eu phn technique, qu'dministrlatif; enfin les difficult6s 

contrninte sur l'expnnsiond'obtention de crddit exercent une forte 

6conomique, en particuli-i, pour les petites entroepri.ses du commerce, do 

lindustrie et de I'ngriculture. 

Dans un pays comme le Burkina Faso, oi lidentification des ressources 

naturelles exploitables reste insuffisente, i'agriculture demeure en tout tat de 

cause in principnle source do matibre premiere que les industries peuvent 

transformer. Son importance devrait cone 6tre enpitlie dans la stratdgie de 

promotion de l'entreprise et do In or issance Oconomiique en g~nlr'al. 

I)i:tensifictition des actions do promotion do ce secteur devriiit rovoti' un 

ia-Deet multi-diliel.l-io)lhlel, compor'ta t ia recherclhe technlique, le soutien au 

f'incmCn1 t (0.> (xIlOitaItiol ''iSoI'.cs 1il'1im i tion (IosC npacites do 

pliifioation et de suivi des aectiviteIs palr les organismes charges d u 

dC veloppemern t agricole. 



Tableau 3 

13URKINA FASO 

PART DU SECTEUR PUBLIC DANS LE PIB, PAR SECTEUR 

(Valeur ajoutdc de 1982 en milliards de francs) 

CFA. 

Valour Ajoutdc Totale 	 Part du Secteur Public 

Montant % du 
Absolu Total 

1. 	 Agriculture, levage, 143 4 3 %
 

forts, chasse et p~che
 

2. 	 Industrie 43 9 21% 

3. 	 Travaux Publics, 

Construction, 6nergie, eau 19 8 42 % 

4. 	 Commerce, trmisport 65 5 8 % 

5. 	 Banclues et autres services 17 6 35 % 

6. 	 Gouvernement 44 44 100 % 

7. 	 Erreurs et Omissions 16 0 0 

TOTAL 	 347 76 22 % 

SOURCE : Calcul6 h partir du Tableau 1. 



PRLMIERE PARTIE 

EVALUATION DE LA SITUATION ACTUELLE 
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La situation tout iectcur eonfondu des entreprses burkinabb ust caractdrisde h 

itheure actuellc par un malais2 qui fait ponsor h loxilsterco d'unc crise dont 

los principalcs manifestations sont : 

La stagnation (voire Ia baisse) do lI production, 

- L'arr&t dos investissmenrts, 

- Le freinage do l'embnuche et los compressions du personnel, 

- La multiplication des faillites et los fermetures (temporaires ou 

dtfinitives) d'unitds, notammcnt dans le secteur industriel. 

.Les vents de Ia croissance qui ont carict6ris Ia premibre moitI6 et In fin do la 

deennie 1970 serablent s'6tre virtuellement arr~tds et In recession 6conomique 

internationale aidont, les unitds burkinab6 ont consid6rablement perdu de leur 

vig ueur. 

En r~gle gtrrale l'activite des entreprises Burkinab6 n'a pas b6ndficid d'une 

croissance r6gu'.ibre, soutenue par une demande en progression. 

L'.volution de l'activit6 6conornique a 6t6 marqude par trois caract6ristiques 

fonziamentales depuiS l'inddpendance : 

1) L'introduction des cultures de rentes, notamment le coton et (au 

ddpart) l'arachidc, surtout h partir de i960. Leur d6veloppement .I 

tr&s grande Ochelle en milieu rural a constitu6 un des facteurs 

important ayant enlraiia.5 Ia montisation de l'conomie. 

2) 	 La rdorganis'ttion du secteur commercial aprbs lc retrait do certains 

comptoirs coloniaux, lu lendemain des inddpendances (1). Cette 

phase est ,ircuee essentiellement par I'apparition d'entreprises 

priv6es burkinabi au niveau des branches d'activit6s et villes oii les 

comptoirs &e sont successivement rutir(s. Ces entreprises qui 

s'6taient limit es au dpart it la commercialisation de productions 

agricoles ct ii In distribution des produits import6s par los anciens 

comptoirs, ne vont reellement sorienter vers le commerce 

d'import-export quo dans le courant des ann6es 1970. 

(1) Ce mouvement a en outre 6td accentua par le transfert de Ia capitale 

administrative de Bobo-Dioulasso ii Ouagadougou, p: ¢-c,.. alors le 

ddpart de nombreuses entreprises de la ville de Bobo-Dioulasso. 
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3) La promire moiti6 et In fin des anndes 1970 volent 6galement le 
d6vcloppoment des industries de substitution aux Importations h In 
faveur du climnit 6conemiquc de l'6poque et grfle aussLi aux 
dispositions favorables du code des hivestissements. Ces cr6ations 

ont dans uric certaine mesure contribu6 h diversifier le tissu 

dconomique et ih fire sortir l'industrie dc son earactbre marginal, 

mais force est de constater auJJourd'hui qu'elles rnont eigendr6 dans 

le meilleur des cas qu'une croissancc 6ph6mtre dont les effets so 
sont Vite dissip6s dbs lapparition des premieres difficult6s. Cette 

phase d'industrialisation reste caract6risde par le repliemcnt des 

unitds sur le march6 int6rieur, 'orientation vers les marchds 

d'exportation 6tant essentiellemont le fait do quelques unit6s de 
transformations primairos do produits agricoles tels que le coton et 

les amandos de karit6. 

La composition sectorielle des activitds 4conomiques laisse apparaftre 

l'importance primordiale du secteur agricole qui emploic plus de 90 % de la 

population et fournit, environ 40 % du PIB (1). 

Vionnent ensuite le commerce et les transports qui Ai eux deux engendrent 19 % 

du PIB, mais qui sont souvcnt n6gligds dans les politiques do d6veloppemerit 

de lentreprises. Cc secteur reste essentiolloment domin6 par les entreprises 

do petites dimensions.( 2) 

L'industric occupe la 46me position apr6s l'Administration Publique. Comma le 

sectcur commercial. elle est constitu6e de petites unit6s de production qui 

gdnbrent ]a grande masse de lemploi industriel et plus de la moiti6 de la 

valour ajoutde de ce secteur.( 3 ) 

Comme prec6ciomment indiuO, l'importance du secteur priv6 demeure 
pr6ponddrante. Linvestissement public a surtout 6 privilegi6 dans deux cas : 

dans les secteurs jug6s d'importanee strat6giques, lEtat est intervcnu pour 

des raisons do s~curit6 nationale ou d'& 1 uit6 en prenant la majorite des part 

(banques, dnergie, etc). De m6me, lorsque ie risque a 6t jug6 elev6 par le 
secteur priv6, lEtat est inter~venu pour lancer les investissements ou pour 
supplder le inanque de eapitaux dans certains secteurs. 

°1) voir tableau n ,4 page 12
 

2 ) voir tableau do 1!, page 12
 
3 ) voir tableau no 3 et tableau no 2 an page 5.
 



Tableau 4 BURKINA FASO 

Composition du PIB par Secteurs 
(en milliard de F CFA) 

1968 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
------------------------------------------------ -------------------- --------------- ------------------

SECTEUR PRIMAIRE 

Agriculture 20.5 19.1 17.2 25.7 21.9 30.1 35.6 33.7 48.5 62.1 65.2 65.7 88.3 95.2 
Elevage 8,7 6,2 7,1 8,3 10,1 lIG'l 12.9 15.4 16.5 23.1 27.1 30.2 42.0 36.8 
Chasse, Forts 5,2 8.2 8.2 8.6 8.4 8.9 7.6 7.9 8.1 8.3 8.4 10.5 10.7 11.0 

Total du Secteur Primaire 34.4 33.5 32.5 42.6 40.4 49.1 56.2 56.9 73.0 93.5 100.7 106.4 140.9 143.0 

SECTEUR SECONDAIRE 
Industrie 7.9 10.3 11.3 13.2 14.0 16.4 17.9 20.2 22.3 24.7 32.1 32.6 39.1 43.0 
Construction 3.4 3.6 4.1 3.6 4.8 4.2 6.8 8.4 6.4 8.7 9.0 10.5 7.1 14.0 
Energie, Mines 0.4 0.6 0.8 1.0 1.0 1.1 1.1 1.5 1.9 2,3 2,4 4,5 3,5 4,9 

Total du Secteur Secondaire 11.7 14.5 16.2 17.8 19.8 21.7 25.8 30.1 30.6 35.7 43.5 47.6 49.7 61.9 

SECTEUR TERTAIRE 

Commerce 12.1 11.8 11.9 12.4 12.2 14.8 15.2 16.8 25.7 32.1 43.5 44.3 35.7 40.6 
Transport 4.0 5.9 6.1 6.8 6.5 8.9 9. 10.5 12.7 12.8 17.2 2":.3 23.6 24.5 
Services 4.7 6.4 6.7 6.9 7.3 7,6 8.2 9.4 10.1 11.5 15.5 16.4 16.6 17.4 

Total 20.8 24.1 24.7 26.1 26.0 31.3 32.8 36.7 48.5 56.4 76.2 83.0 75.9 82.5 
Gouvernement 7.2 5.8 6.2 6.9 8.5 10.6 15.0 17.4 21.3 25.2 28.1 33.7 36.8 43.5 
Erreurs et Omissions 4.0 4.8 4.7 5.1 6.1 7.2 7.9 8.3 11.5 11.7 10.6 12.6 13.7 16.1 

78.0 82.9 84.3 98.5 100.8 119.9 137.7 149.4 184.4 222.5 259.1 183.0 317.0 347.0 
SOURCE Secrdtariat d'Etat aux Affaires Etrangbres, R1publique de France, "Comptes Economiques de la 

Haute - Volta, 1968, "Paris : October 1971; INSD, Comptes Nationaux de la Haute
2 Volta, 1980, 

p. ; INSD, Comptes Nationaux de la Haute Volta 1981 & 1982 p. 9. 
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1 - PI4RFORMANCES DES ENTRETHIS'IIS BUIIKINA13E 

1.i. - Seeteur agLt ole 

1.1.1. Profil du seeteur 

Au Burkina Fnso, Iln quasi totalit6 des productions afgricolos est le rait 
d'exploitants naricoles priv6s, op6rant h petite 6chelle. Bien que 
Iintervention financibre do l'Etat et des baillours do fonds dans cc secteur 
soit considdrnble (1) lessentiol do lagriculture burkinabb est domin6 par le 
secteur priv(. Vraisemblablement moths do 1 % des surfaces cultivdes sont 

exploitdes par des otrepriss publiques (l'exploitation de In SOCUCO l'une 

des plus grandes exploitations agro-industrielle d'Etat repr6sente seulement 

0,16 %des surfaces cultiv'es). 

Bion qu'il y ait eu plusiours tentatives des Pouvoirs Publics pour 
,t6velopper de nouvelles cultures et des unites agro-industriellos, celles-ci 

nont couvert qil'une foible proportion dc In production agricole et ont fait 

intervenir la plus part du temps des agriculteurs privus. 

L'intervention financibre do Il'Etat a surtout port, sur les actions do 
ddvelolppement int~gir- (37 ) les act;ns d'appui (22 'b), l'hydraulique (20 

0,) et l'am3lioration do lI production v gdtale et animale (2 't) 

L:, commercialisation est essentiellhment effectue par les productours et les 
coarnver(:"nts prix':> LesLet ueprise qui dans ceubliques interviennent 

sceteur imanipuh,, un peu moins do 2 L de la production agricole et environ 

15 7, des excLdents eomro icilis Leur actin est imnilestement dostin6e it 

influencer los prix Wi11s le s.ons du Ia stibilia tion, itns compte tenu do 
leur faibl impa, t I vatis Jiq-rieoles rostent dins l'o-e ble peu 
con trdh."es. L'in flucice de 1'Etat est surtout perceptible aa nivau do la 

conmnicreialIisa lion des cultures d'apport dont I'cxportation est souise au 
cont rC1e do la Caisse de Stabilisation des prix des produits agricoles. 

(1) Voir tableau A] et A2 en annexe 

(2) Voir tableoau Al et A2. 
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1. 1. 2. - Performances agricoles 

En regle gdnlOrale, les performances du secteur agricole ont OW6 tres 
Insuffisantes nu cours de In decennle 6coul6e. MNme si it production 
c6r6ialcre est pass6e de 606 000 tonnes en 1960 it plus de 1 100 000 tonnes 
on 1984, cette tendance ni permis de d6gager qu'une eroissance moyenne 
de 1,2 % lan contre 2 % nu nivenu de li population. Le taux 
d'autosuffistnee alimentnire (1) Inisse ainsi apparaftre une d6prceiation 
croissante. II ust passe de 95 % it 93 %entre 1D71 et 1984. En outre depuis 
1980, lIaproduction c6r6alibre 6voluc en dents de scie, oscillant entre 1,1 
et 1,2 millions de tonnes. 

Au niveau des cultures de rente qui constituent plus de 50 % du commerce 
d'exportation du Bukina on assiste i une spectaculaire progression de la 
production cotonniwre qui est pass6 de 2 800 tonnes h 78 000 tonnes entre 
1960 et 1984. Ilormis cette progression remarquable, les fruits et l6 gumes 
ont 6t6 caracterisbs par un rapide d&veloppement puisque li production 
s'est accrue de 59 %Lentre 1975 et 1984. 

La tendance au niveau des autres spdculations (arachides. sdsame) a
 
surtout 6t6 marqude 
 par une stagnation et dans le eas de larachide par
 
une regression puikque Ii production est l)asse de 130 
 000 tonries en 1960 
et 71 000 tomies en 1984. D'autres st)fculations comme le soja sont encore h 
in phase d'expe-im ntation malgr los fortes potontialit s qui ont 6t6 
identifiee a ce niveau. 

1.2. SECTEUR INDUSTRIEL ET AGROINDUSTRIEL 

1. 2. 1. Profil du secteur 

Bien que le concept d'entrepr.se soit utilis6 ici dans son sens le plus 
large, englobant los ptites unitds du sucteur dit informel, I'analyse porte
 
essentiellement sur los enttrprises 
 de grande et moyenne importance, en 
raison de labsenco de donndOe, relatives aux petites unit6s. I1convient de 
remarquer cependant que c2 sont ces unitts qui fournissent plus de In 
moiti6 de Ia valeur ajoutdu industrielle (53 'Lde la part do lindustrie dans 
le PIB) et qui paradoxalemen sont le plutpart du temps negligecs par les 
programmes d'assistance nux entroprises. 

(1) Le tnux d'autosuffisance alivnentaire est le rapport de la production it 
!n consommation de c6r6ales. 

http:d'entrepr.se


15 Tablenu 5 

BURIINA FASO 

EVOLUTION DE LA PRODIL-TION CEREALIERE DE 1975 i 1984. 

Cultures 

Ann~es MIL SORGHO MAIS RIZ FONIO T O T A L 

1975/76 385 696 735 233 84 371 39 900 12 200 1 257 400 
76/77 347 312 534 021 60 041 39 000 3 765 984 139 

77/78 354 673 634 812 73 748 I 37 610 5 390 1 106 233 

78/79 377 882 634 959 1G7 713 39 721 9 579 1 169 854 

79/80 377 734 653 199 99 487 47 207 4 818 1 182 445 

80/81 350 718 546 881 104 510 1 40 212 5 667 1 047 988 

81/82 442 771 658 786 118 563 45 238 4 676 1 270 034 

82/83 441 367 608 723 111 294 44 252 5 783 1 211 419 

83/84 391 886 610 924 70 213 40 000 6 359 1 119 382 

84/85 417 158 594 160 77 399 40 993 4 858 1 143 568 

SOURCE Direction de l'Agriculture (Tonnes) 



Cultures 

Ann es 

1975- 1976 

1976- 1977 

1977- 1978 


1978 - 1979 


1979- 1980 


1980 - 1981 


1981 - 1982 

1982 - 1983 

1983 - 1984 

1984 - 1985 

SOURCE : Direction de 

PRODUCTION 

ARACHIDE 

87 200 

72 686 

57 073 


74 867 


69 934 


53 000 


77 667 


70 658 

82 316 

71 495 


'Agriculture (Tonnes) 

16 


DE CULTURES 


COTON 

50 695 

55 254 

38 043 


59 957 


77 520 


62 539 


57 534 


75 572 


79 287 

83 700 


INDUSTRIELLES 

SESAME 

5 820 

17 266 

9 382 


6 604 


5 414 


7 100 


8 720 


5 675 


4 591 

7 209 


Tableau 6 

DE 1975 a 1984 

CANNE A SUCRE 

190 000 

211 000 

287 900 


301 000 


283 000 


290 000 


-


-


-


-


T 0 T A L 

333 715 

356 206 

391 498
 

442 428
 

435 868
 

412 639
 

_
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Le tlhsu industriel burklnabt, est domino par les urilt6s prlves qul

fournlatseni plus do 79 % do 
 Ia valeur nJoutdc Industrielle et 78 %des 
•lplols (1). Blon que les entreprises publlques n'opportent quo 21 %do In 

ur ojout6e. I'investissomerni gouvernernentnl!s 6t6 reltivernent Important
 
C le secteur industrlol, En effot, hormis 
 Ia fonction publique, le plus

grand i pport des pouvoirs publics au P11 se 
 situe au nivcau de 
lindustric, oi l'investissecnnt gouvernemental a 6t6 pripondOrmit dons les 
f'-ndes unit6s (SOFITEX, SOSUCO, SOREMIIB) dont l'Etat d(tient environ 
• t du capital. 

Bien qu'il nexiste pas do donn6Oes pour mesurer avec pr6cision leur impact 
sur l'emploi et le PIB, les unit6s agro-industrielles constituent une 
composn,;te importante du seeteur agricole. Les doinaines oh s'exercent 
leurs activites conoernent IlI production desde eoton, In transformation 
r- rIuits olrCo gineux , It production et li trnnsfornition des fruits ot 

., la production d'intrants agricoles (2). I1 convient de noter, In 
prkauorointinee des petites unit &s qui s'adonnent it In i)roduction de dolo 
(3), de beurres de karit6, de soumbala (4). nu tissage etc... On sait Ires 
p' :.. choses sur ces industries quant i"tlear nombre, leurs attributions,
 
1, march6, leur rentabilit6 
 et surtout lers problmes. Cependant toute 

.ion de promotion et dassistance i l'agro-industrie prix'6o devrait les 
miiclure pour dc.s raisons d'6fficaeit,. 

1.2. 2. -- P fornian ces in dustnielles 

L activit6 du seeteur industriel burkinabb est marqu~e par los difficult6s 
persistantes quo rencon trent hi qua'_i totalit6 des entreprises et qui 
it"- ;tent de I'amplour du malaise que connail notre industrio. 

1igr6 les efforts inportin s con:-"intis tan t par I'Etat quo par les 
promoteurs privx6s pour dvelopper cc secteur, li croissance do lindustrie 
burkinabb sumble s' tie a r r(.tde. 

En d6pit du mnaras ae qui a s6vercment affect6 les productions agricoles nau 
cours de li d&cennie 6'oulke et entrain6 une diminution do a l irt de 
1''grriculture dan.s le PI1, l'indust rie burkiiiabb reste caetnisdo par hi 

ace modeste qu'elle oeeupe au sein de I'6conomie et par sos performances 
1,,t9galibres. 

(1) voir tableoau n1 1 en p. 4 
(2) voir tablenu n' 7 p. 19 
(3) dlo : bierne locale prdparj it partir du mil 

(4) sounibnl1 , :grainc fermen6t,2s do parkia biglobosa utilis6es comme adjuvants 
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En offet, si part dans lo Pill reste falble et tr6s en docvh des nivetux ittelnti 
par la plupart des pays volslns. Entre 1974 et 1981 clic a ehut6 de 18 % . 
L'index de In production Industrtelle des grandes et moyennes unjt6s lhise 
apparaftre line baisse sensible depuls 1980 (certninelment du fait do lit 
multiplication des formeturef, d'usines). (1) 

Sur le tableau do synthse do In page 20 qul regroupe les parambtres de la
quasi-totalit, des entreprises, on remarquera une d6t6rioration tr6s marqudc dc 
In situation des unit6s 'irdustrielles. 

En trrme do chiffre d'affaires, la croissance a d6cru do 15 %ih7 %etre 1981 et 
1982 et s'esi 6tablie AI 12 %en 1983 malgr6 les performances cxceptionnelles do Ia 
SOFITEX. Dans Ia m6me p6riode, le chiffre d'affaires int6rieur a regress6 do 15 
h 3 % tcmoignant ain si de I'affiiblissument de hi demando et du mnnque 
d' 6 largissement du marchi6. 

Sur le plan de la rentabilit6,plus de In moiti6 des grandes et moyenneos unitds 
industrielles , tournent en dessous de In capacit6 Oe Icurs equipements et ont 
dt6 dcfiitaires en 1983 (2), les seeeurs les plus iffect6s ta, ' textile Ot les 
industries chimiques. Si Von fait abstraction do In SOFITEX qui objet mixte 
(indust-iel et commercial) il apparaft que les industries alimentaire' Itribuent il 
d6gager l'int6.fgraid'6 d'Is i6v-ultats b 6 n6ficiaires du sectour. 

Su 2 it? nia chii de l'emploi, le secteur indust viel occupe uno place modeste. Certes
 
dans les aamOes 1970 il 
 y N eu, a veo In cr ation d 'unite: velles, Un 
aeeroissemen t not.abl des emplois qui a coat i1,u6 I faire triplet . ,oetifs n,

force est (I( con statey' aujourd'hJli (111 C' setour 
moderne de l'industrie emploie iI 
p1xine 0,3 ?) de li population active. ln outre, depuis 1980 les emplois ont cess6de croft ye et an cou vs des deux dclni{-ves anntes on ,iellregistf. lie bAisse de 
lordre de 4 ',suite aux dift s ferinetutes d'units. (3) 

(1) voir tableau n1,en page 20;je lecteu fourr. / consulter avec profit l'ouvrage
de a Direction du D6veloppement Industriel intitul6;. 'industric Burkinabb en
 
1982- 83." 

(2) voi- tableau n(- 9 on page 21 

(3) voir tableau nO3. 
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Tableau nD 	 7 19 

NOMBRE TOTAL D'EMPLOI DANS LES VINGT PLUS IMPORTANTES 
"PETITES ENTREPRISES" P.E. DANS L'EVT, DU 

BURHINA FASO, 1980. 

Types d'Entreprlset 	 Pourcentage du Toi u mploH 

1. Fabrication do Dolo (blerrc do mil) 
2. Extraction du bourre do karltd 

3. Tissage 

4. Poterle 

5. Fabrication de soumbala 

6. Forgeron 

7. Teinture 	de tissus 

8. Fabrication de lhuile d'arachide 

9. Couture 


M0.Quinquaillerie 


11. Restaurants 

12. Bars 

13. Moulin 	 de cdrdales 

14. Rparation de mobylettes 

15. Boulangerie 

16. Menuiscrie 

17. Pharmacie 

18. Vendeurs de caf6 

19. Coiffeurs 

20. Photographie 

TOTAL 

SOURCE : 	 David Wilcok, "Les Petites Entroprises Rurales 

R1sultats d'Enqu~tes", Programme d'Economie 

ii_r _ I -epr c sr-__ fi__h'_L, 

19,2
 

18,1
 

14,1 

9,5 

9,1 

6,8 

5,6 

3,5 

3,2 

2,1 

2,0 

2,0 

1,2 

1,1 

0,8 

0,6
 

0,4 

0,3 

0,3 

0,1 

100 

dans lEst do IL Haute Volta; 

Ri'cale on Afrique. Document do 
Travail n' 38, Universitd de l'Etat de Michigan, Aofit 1981, p. 20. L'Enqu~te 

porte sur 192 villages dans lesquelles 1.358 entreprises oni identifides avec 
un total do 21.207 emplois. 
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Tableau nO 8 

PART DE L'INDUSTRII" DANS LF PIl DI'S I'TATS DE L'UMOA 

ETATS MEM13RES PART 1974 PART 1981(en pourcentage) 

8, 94 13 

J,, i riNA 13,8 11,3 

COTE D'IVOIRE 16,03 23 

NIGER 13,57 30 

SENEGAL 19,77 25 

TOGO 27,86 29 

SOURCE Statistique B C E A 0 

PERFORMANCES DE L'INDUSTRIE 

1980 1981 1981 1983
 

I1'- e la production (1) 194 187 -

ChLi res d'aff. (milliard) 48 278 55 987 59 914 67 465 

Chiffrcs d'aff. intdr. 37 789 43 510 50 057 51 712 

Chiffres d'aff, export. 10 489 12 477 9 857 15 753 
2R ,'.i'ts brul's 2 354 667 426 1 497 

I. s (nombre) 8 542 9 022 9 055 8 730 

SOURCE : Statistique de In Chambre de Commerce 

(1) SOURCE : IMF Recent economic development June 1983. 
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Tableau no 9 
RESULTATS INDUSTRIELS 

SOURCE: Statistiques CIHAMBRE DE COMMERCE 

1980 1981 1982 1983
 

Lntreprises d6ficitaires 21 (44%) 23 (48%) 26 (54%) 24 (50%) 

(nombre) 

Deficit brut du Secteur 1 869 2 537 2 309 2 024 

D~ficit des Societds 

d'Etat 1 023 1 675 1 029 533 

6ficit cumuls i 869 4 406 6 715 8 739 

Deficits rumul6s des 

Socictds d'Etat 1 013 2 693 3 727 4 260 

CHIFFRES D'AFFAIRES DES PRINCIPALES ENTR',PRISES 

DU BTP, DU COMMERCE ET DES SERV!CES 

SOURCE : Statisticlues CIHAMBRE DE COMMERCE 

1982 1983 1984
 

B1timents et Travaux Publics (11,) 12 951 13 207 6 770 

mmerce et Service (89 E) 62 096 64 791 60 478 

* Commerce 42 896 43 859 37 559 

* Service 19 200 20 932 22 919 

Principales maisons de Commerce 

(FASO YAAR non compris) 26 180 25 588 26 890 
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1.3. - SECTEUR DU COMMERCE ET DES SERVICES 

1.3.1. - Profil du acteur 

Comme las deux prdcddents secteurs, Commerce las Services sontle et domlnds 
par las patites entreprises privdes Individuelles qui assurant l'essentlel de la 
fonction de distribution et d'approvlsionn3ment en milieu urbain et surtout 

rural.
 

Compte tenu de leurs structures ldgbres, ces petites entr s'avbrent 

particulirement efficaces zone ob l'absence d'infrasLruct,.en rurale 5 d'accueil 
(et de stockage), la prdcaritd, voire l'inexistence de voles d'accbs permettant 
d'6couler les productions et Ia taille rddulte des march6s ruraux empdchent 
Ilintervention des unitds modernes, des grossistes et demi-grossistes. 

Dans le contexte actuel do 1'conomie Burkinabb ces petites entreprises formes 
de "boutiquiers", de "tabliers" et de marchands ambulants constituent des relais 
irremplacabl(s qui donnent au commerce de ddtail toute sa fonction sociale 
dynamique. Ce sont en effet ces unites qui permettent de mettre effectivement A 
la portde du consommateur les biens d'usage courant. 

A c6t4 Oe la masse des petites entreprises on observe quelques grarnes et 
moyennes maisons de commerce (g~ndralement les anciens comptoirs) qui1 
s'adonnent A l'activitd d'importation et d'exportation dans les is urbains., 
Les entreprises Publiques interviennent surtout au niveau d,.,, ecte et de, 

l'exportation des produits de l'agriculture et de l'levage ct au niveau de la' 
distribution des produits de grande consommation. La prdsence de 1'Etat est 
cependant importante dans domaine services toutes lesle des oil banques sont 

sous contr6le. 

1.3.2. - Performances des entreprises du Commerce et des Services 

A l'instar des activitds agricoles et industrielles, le commerce et les services 
n'ont pas bdndficid d'une croissance soutenue depuis 1980. 

L~~ 
-.
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L'ossouflomenit qui 6talt d jit perceptible en 1980 ost appnru avoc une nette 
6vidence en 1983, comme on pout It votr en examhinnt les statistiques do li 
p. 21. 

Ccpendant, In ddt6rioration n'n pas t6 uniforme pour l'ensemble des 
branches do cc secteur : 

- les entreprises do service somblent avoir moins souffert du 
ralontissement dconomique, probablement parce quo les banques 
Wont pas 616 fondamentalement affecet6es par la r6cession. Quant 
aux entroprisos commerclales, du fait que l'xpansion do leurs 
affaires est fortement conditionnae par celle du pouvoir d'achat, 
elles ont moins resister it It baisse d'activit. En 1983 le chiffre 
d'affaires des principales maisons do commerce a chul6 d'environ 
13 %et celui de 1984 a 6tO ii peine sup6riour A colui do l'ann6e 
1982(1). 

Cependant dans 'ensemble les emplois Wont pas connu une 
baisse significative en raison des effectifs souvent r6duits des 
maisons do commerce (2). 

Au niveau des exportations commorciales elles ont 6t6 marqu6es 
par une baisse toute aussi importanto due if la campagne 
m6diocre des produits du crfi. Dans ces conditions les 
performances exceptionnelles enregistr es par Ia SOFITEX au 
cours des deux derniLres anndes ont contribu6 Li donner h notre 
commerce d'exportation Ia physionomie d'un commorce dominj par 
une monoculture d'exportation. 

On pourrait esp6rcr une relance des activits du secteur si les 
signes de reprise ddjh perceptibles, depuis le second trimestre 
1985. s'affirment davantage dans les mois i venir. 

(1) Voir statistique du tableau 0n 9 et 10 
(2) Un autre facteur qui pormet d'expliquer la relative stabilit6 des effectifscommeo'ciaux tiont au fait qu'un grand nombre d'entreprises de cc secteuremploient, peu do salari6s mais utilise les services des membres do leur

famille (cousins, nevoux etc...). 



Tablenu no 10 

EVOLUTION DES EMPLOIS DU B. T. P. ET DLI COMMERCE 

SECTEURS D'ACTIVITES 1982 1983 1984 

Bftiment ct Travaux Publics 

Ol~ntreprises 2 520 2 144 1 732 

Commerce et Services 

(89 entreprises 2 828 3 086 3 195 

* Commerce 1 306 1 297 1 420 

* Services 1 522 1 789 2 ,,5 

SOURCE : Statistiques CHAMBRE DE COMMERCE 



1.4. - SECTEUI, DU BATIMFNT ET DES TIAVAUX PUBLICS 

1.4.1. Profil du secteur 

Le scctour burkinab6 du btltiment ot des trnvaux publics ost caractdris6 par 
: r6sence dc quelques grosses entreprises do gdnle civil qui cohabitent 
avc une multitude de petites unitds (gdn6ralement des tficherons du 
b/itimcnt) avec qui cites entratiennent des rapports de sous-traitance au 
niveau de lexecution des march6s. 

Aprt le secteur agricole, le bihiment ct les travaux publics co:stituent llun 
des domaines ofi lI prdsence des entroprises pubiiques est faible. L'cssentiel 
des unit6s est constitut6 de personnes (physiques et morales) privdcs qui 
ont In plupart du teml)s 1volu6 du stndo tihcherons b celui d'entrepreneur 

mo," 'lle. 

Ce secteur connaft aussi une forte prdsence d'entreprises troagbres 
ultinational:s qui porticipent ponctuellement i l'ex5cution des projets 

publics. C'est done un socter o6 les entreprisos se livrent une 1ipre 
, )currence. Cepondant la comp6tition se fait li plupart du temps au 

Latriment des entreprises nationale mpte tenu du caractre gnralemcnt 
1i6 des financemonts internal t...,, de la surf:ae financierc du cos unitds 
6tran gres ct de In faibless, le h urs charges de struture. 

1.4.2. - Perfornance des entv'e:prises du b~itimcnt et 

des travaux publics 

,s- quo dans les ann6us de l'iridipendance le bitiment et les travaux 
puolics floccupaient qu'une place marginale dans 1'icononiie. (1), cc sectour 

a connu durant los an,,cs 1970 une rapidc expansion qui en a fait lun des 
impoilants secteurs non agrieole aprs lc commerce ct I'mldustrie 

AII ufacturir (2. 

Malgrio la si.vdre rbcession qui a affoct6 les entreprises du bitiment et des 
'avyux publics depuis 1980, le chiffro d'affaire r6alis6 en 1983 par les 

grandes et moyennes entreprises de travaux publics et de construction 

repr6sentait plus de 30 'L du chiffre d'affaire du secteur industriel. 

(1) voir ii cet effet le rnpporl de I ohambre de comnimrce intitul6 

"tour d'horizon de hi HAUTE-VOLTA" 1960. 
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La sagesse populnire ressent Intutivement l'importanci 6 conomique du britlmert 
et des travux publics lorsciu'ele dit "Quend le bftlment va, tout va : qunnd 
le bfltimnt tousse, I'economic grelotte". 

Force est do reconnnitre cepondant qu'au cours des derniires onn6os tout n'est 
pas alld bien pour les entreprises de travux publics et de construction. On a 
observ6 une importante baisse de l'activitd qui a touch0 it ]a fois les
 
emplois(-30 %) le chiffre d'affnires (-50 %) et entraind 
 la faillite dc plusiours 
unit6s (M). 

Seules quelques entreprises do g6nie civil ayant b6n6ficiM des ma. d'Etat 
ont pu r6sistor tant bien que meal au ralontissement deonomique. Ma,'6 les 
efforts consentis par le gouvernement 

lapour rdgler les factures en instances, 

sant5 financibre des entreprises du BTP reste prOeaire alors que la 
 plupart 
des unitds se sont structur6es en outil do survie. 

Le marasme sest aecentu6 rceernment avoc It. mesure de suspension paiement 
des loyers en 1985 ; ces mesuices ayant provoqu6 un effet do - e et do 
ddsarroi au soin des milieux d'affaires ineapables de rcoriuot.r leurs 
investissements vers des seeteurs plus produetifs ou plus rentables. 

Depuis un certain temps cependant des dosignes reprises apparaissent avec la 
Mis enlonOUvre des projet g'ouvernemontetux do construct ion do logrements 
soeiaux (Cit6s an Ii, ot an I11) et d'amniigemeint divers (zone 'rciale, 
borrare do la thompionga, bitumages des routes. . . ) . Ces diffrr aminmcs 
donnont i juste titre aux entreprises I'ambiance d'un espoir SeI-ICtLx dans 
lavenir. De rno les r6eentes mo(su'es prises lespar autoritds 
gouverncmenta les pour restrueturer !'aetivit, immobilibre (lotissements massifs, 
mise on place d'une banque de I'habitat ... ) affront un gage suppl6mentaire do 
confiance d:ns l'avenir 

(1) voir tableau n' 9 et 10 en pages 21 et 24. 
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Cos aigncs encourageants ne devralent cepondant pas falre pordre de vue 
hampleur des efforts qul dolvent 6tre fournis (do part el d'autre) pour relancer 
lc sectur dims son ensemble, car los effets do In reprise restent encore 
circonescrits h quclques grosses entreprises locales et surtout aux ontreprises 
Concurrentes dtringi>res qui sont le plus souvent attributaires des march6 d'Etat. 

1.5. - SECTEUR DE L'ARTISANAT 

1.5.1. - ProfOl de l'artisanat burkinabL, 

Bien qu'il non existe pas une d6finition universellement reconnue, on eonsidbro 
clue 'artisanat rogroupe une imasse do petites entreprises informelles de 
transformation, de commerce et do service gdrces par des personnes priveos 
trawillant souvent soules ou avec des ,oembres do lours families. 
Curtains artisans emploit des compagnons ou des apprentis (1). L'artisanat restc 
tros diversifi6 au Burkina Faso et on y distingue principalement i'artisanat d'art, 
* . :t utilitaire et lartisanat do service. 

Tres souvent n6gligdes dans les dtudes dconomiques et dans les programmes 
d'incitation, les petites entreprises artisanales contribuent (selon la ddfinition 
(iu'on adopte) entre 9 et 23 'b du PIB et pour environ 55 % do la valour ajoute 
Idustrielle et 30 ',d2 la valour ajoutde dans le soctour des services du Burkina 

coefficient dlevd do main d'oeuvre des entrepri.ses artisanles laisse en 
out i croire quo ce. uniths contribuent probablement I)pou une proportion trls 
apprdciable aux emplois salarids. II s'agit done d'une categorie d'operatours 
eu... omiques non ngiligeables. Los donmdos disponibles laissent apparaitre quo es 
petites entreprises traviillent essentiellement "i partir de matidres premic'es 
locales et vendent, 1a plupart du temps, des biens et services do grande 

consommation sur le marehd local. 

"nitds agro-indust'ielles , petite elielle qui dominent ce secteur s'adonnent 
surtout a la proluction du dolo, 1'extraction du beu-'rro do karitd et la production 
do soumbala. Viennent ensuite les entreprises do confection communoment appeldes 
"tailleur", los mieanicions et les unitds do transformations do mdtaux 

(for gerons). 

(1) DGIA op. cit. 

(2) voir dgalement lindustric Burkinab6 on 1982 - 83 DGIA 1985. 
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On pout onfl coistnter que les aotions do production du secteur do 
I'artlsannt sont Houvent snisonnilres, particulitrement en milieu rural ofi elles 
occupont environ les 3/4 des populationu rurales dins les temps el-lix du 

onlendrier agricole (en soison seche). L'nrtisanat constitue do cc f t un 
source importante d'emplol ot do rovenus et participe de cc flit it 

i'am6lioration des revenus ruraux, comnmo on pout to voir it ptirtir des 

616ments des tableaux 11 et 12 (pages 29 et 30)(1). 

MNalgr6 l'existence d'un important potentiel h lexportation, in v 2nte des 
produits do lartisanat reste encore limitdc i quelques productiol d'objets 

d'art. 

1.5.2. - Performances des u-ntreprises du secteur de I'nrtisanat 

Tout comme le reste do l'6conomie, le secteur do l'artisanat a beaucoup 
souffert de la sicheresse et do I& baisse d'activit6s des dernibre. nnn6es, 

particuulibrement celle du pouvoir d'rchat des populations rurale- . In 

succession do mauvaises campagnos agricoles au cours des deux cier,cIres 

ann6s. Les statistiques disponibles ne permettet cependant pas do ohiffrer 

avec prfeision cotte 6volution. 

Du point de vue de i'utilisation des ressources locales, udes 
rigourouses menes dans les pays voisins permettent d'affirmer clue ls 
unit6s artisanales eomptc tenu do leur 6ehelle do production, sont souvent 

plus efficaces que les grandes entreprises fatbriquant dos produit: .ires. 

L'artisanat r6oilise en offet dans ur, grand nonbre d'activit6s ( .... ajent, 
produits alimorbiros , n.ubis. .. ) des cofits do production beaucoup plus 

bas 	que les grandes entreprises. 

1i faut entfin souli(trnr que pour les pays on voic do ddveloppemont , 'nle le 

Burkina Fis;c, une veritable p6pini re industrielle offre ij un gr; mbre 
d'entreprenoor un champ d'essai ,i partir d uqel les meilleurs cluments 

6volueri plUS tord en industriels avisus grice au capital d'exprience 

accumule en matiere do gestion et d'organisation du travail. 

(1) 	 voir Ios tableaux A. 3i A5 en annexe qui donnent 6galement des
 

renseig-nments complkmentiires sur le seeteur de l'artisanat.
 



Tableau 12 Revenus non agricoles de menages de fermiers de trois villages du Plateau Centre (B.F.) 
1 Juin 1982 - 31 Mai 1983 en milliers de francs CFA (6tude r6alisde sur un cchantillon de fermiers 
avec moins de 200.000 F CFA de revenus non agricoles. 

ACTIVITE VILLAGE 
ORD 

Tissage 

Forger 


Poeterie 


Boucherie 


Rdparation mcanique 


Restauration 


Vente de dolo 


Filage de coton 


Confestion vestimentaire 


Vente d'amandes 


Main d'oeuvre de construction 


Ouvriers agricoles 

Commerce de produits agricoles 

Commerce de produits manufactures 

Commerce general 


Transport 


Autres 

TOTAL 


Nombre de mdnages enqu~tes 


Moyenne par m.nages (CFA) 


Source : FSU/SAFGRAD, 1983 Rapport Annuel, Ouagadougou, 

Bar gi.
Centre- ,rd 

Nedogo
Centre 

Poedogo
Centre 

6.4 2.8 765.3 

40.8 16.3 

20.2 

12.5 

148.0 57.0 

47.8 26.3 

37.4 180.0 

8.7 

40.0 80.0 

1.0 

71.5 

18.5 22.5 

26.5 24.3 51.1 

168.8 

103.5 81.0 

20.0 
35.1 36.6 

506.0 514.1 1,129.8 

29.0 30.0 26.0 

17.71 17.1 43.5 

Burkina Faso, Juillet 1984. 



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

Tableau 11 : Revenu non agricole de nmeri'ges des 

1 Juin 1982 - 31 Mai 1983 en milliers 

SOURCE VILLAGE 

ORD 

Tissage 

Forger 


Poteries 

Reparation mdcanique 

Restaurant 

Vente de dolo 

Filage 

Confection vestimentaire 

Vente d'amapdes 

Main d'oeuvre de construction 
Ouvriers 

Commerce 

Commerce 

Commerce 

Transnort 

Commerce 

Autres 

TOTAL 

agricoles 

de ProduitE ngricultur.,ix 

de produits manufactures 

G~n~ral 

de B36tail 

Plateau Central (Burkina Faso) 
de francs CFA (dtude, -6alis6c sur 1 ,:,hantillnn de fermiers) 

Bangasse Nedt -go Poedogo 

Centre - Nord Centre Centre 

fermiers de trois villages du 

6. 4 2. 8 765.3 

40. 3 

20. 2 

12.5 
148.0 57.0 

52.8 26.3 

37.4 180.0 

8.7 

40.0 80.0 

1.0 71.5 

18.5 22.5 
26.5 24.3 276.1 

168.8.. 551.0 
103.5 1,341.0 

313.0 

24.6 


813.5 514.1 3,145.8 

Source : FSU/SAFGRAD, 1983 Rapport Annuel, Ouagadougou, Burkira Faso, Juillet 1984. 

16.3 

36.6 
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11 EVA1,UATION DES OBSTACLES ET DES CONTRIAINTES AU 

D.VELOPPENI'MENT DES ENTIIEPRtISES BURIKINABI.i 

Le d6veloppement dos entirepirlses au fi iurklTi 11't.4o nrot ommon eIellos du seeteulr 
prlv6, reste soumis A des contiruintes importies aoeoreu6es pir iailleurs par 
'nibsence d'un progrutmme coh6ront de promotion de lentr:?prise ]o rkinab'. 

, ur eertains secteurs d'activit6s, il s'ngit moins de susciter de nouvelles 
c-6ations c'unit6s que do lever (par des mesures parfois simples) les 

,ntrintes qui emp6chent le d6veloppement des entreprises existantes : tel est 
Iv cas des secteurs agriole et industrie. Pour d'autire-Spa, conflre il s'vagit 
surtout de mettire en oeuvre un prog'amme eoh6rent de promotion susceptible 
d'engendrer une ri6elle expitnsion de 'activito pl'oductive. C'est le es fu niveau 
des petites unit s pr'ivdes informelles. 

Parmi les contraintes qui pbsent sur les entreprises burkinab,6, on relbver'a 

1 'environnemcnt 6conomique caroateris6 par la mdconnaissance des 

ressources naturelles, l'insuffisance do la pluvioat1rie et l'absence de 
maftrise des i'essources hydrauliques aoxqueles s'ajoute Il'enlavement 
du pays qui constitue Un autre facteur- de ronch6lrissement des cocts 

d'implantation et de fonctionnement. 

I 'insuffisance des moyens de t-ansport et l'absence d'infrastructures 

do communications entrainant sur le plan interne 'enclavement des 
zones de productions. 

- I 'in6gale disponibilit6 do 1'dnegio et son cocit 6lev6 en milieu rural. 

- la faiblesse du management burkinabb ot le manque ie qualification (ii 

tous les niveaux) de In main-d'oeuv,e; Coci 6tant agg'rav6 par Il 
faible alphab6tisation do ia population qui rond difficile I'assiniiation 
do la technologio t 'apprentissage des m6thodes de gestion. 
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- In forte d~pendanec des grande8 et moyennei entrepriHcs vis-h-vim 

du erddlt bancare (au lieu do i'autofinancemont) at lin falbleso des 

orga nlsmes financiers exishants inenpablhs do promouvoir 

l'invest Issement dans lea seoteu.'s prioritai'f, do "conomle et souteril 

le ddveloppenent do li petite entreprise. 

Cette contrainte se troave aggrav6e par 1'absence d'une politique 
untionale do financement du ddvoloppement industriel (1) et revOt un 

caractre dramatique s'agissant du financement des in- '-ti .ments 

agricoles. L'agriculturc qui constitue li prioritA des p 6s au 

Burkinn nc b6neficie quo do 4,8 % des crmdits consentis It i ..onomie 

(2). 

- Enfin la faiblesse de Ia recherche applique et celle de linformation 

n6cessaire pour 1'5valuation et Ia planifiention des projets 

d'investissements. Cettc lacuno touche h lit fois les structures 

administratives et les entreprises et rend particuli(rernent fficile 

l'6valuation des alternatives techniques qui s'offrent aux i. .1seurs 

notamment en ce qui concerne le secteu,' agricole, eelui do i'_.vag cet 

de celui des mines oi l'inexistence d'une politique nationalo de 

recherche appliqude rend complexe i'6valuation des potentialitcs du sol 

et du sous sol burkinabb. 

11.1. - ANALYSE DES CONTRAINTES SECTORIELLIES 

11.1.1. - Co tra,.ites du seeteur agrieolo 

Les investisseurs privus qui eherohent iI dvclopper une activitd en s cant 

dans le secteur ag'icole sont eonfronts iI plusieurs obstacles qui vont do la 

mauvaise rdpa1rtition des sols eultivables au manque do capitaux. 

11 ya tout d'abord l'eavironnement Iaaturel s"v%' o ot Ia piuviometrie insuffisantO 

et irrcgulibre qui contitue u n premier obstacle important sous le d6veloppement 

de l'agricult ure. 

Quand i, In main d'oeuvre, sa disponibilit6 est 1ihe fux variations saiso',,ires, 

si bien qu'il ya des p6riodes hautes et basses solon le rythme do Ia s:. an. Les 

effets ndfstes de ces fluctuations sont surtout ressentis dans les prem~ires et 

les dernires semaines de Ia saison pluvieuse ob lin demande de main d'oeuvre 

agricole est Olevoe. 

(1) I1 nexiste pas au Burkina Faso une banque do developpement industriel. 

(2) Voir tableau de Ia page 43.
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Le problfmc do crdlt con titue an 
 doute I'une des contrbintus les plufs 
Importintes au d[veloppement do I'antlvltO productive agricole. Les agricultours 
bdn6flclent peu do er6dit , buincihres otroy0 ii court terme, lors quIe leS 
credits do moyen et long terme destinCs i finnneer les Oqluipomeits nug'iools, no 
lour ont pas MOC'iacosslblea au cours des derntires nnC)es. Ln fniblesses du 
Kwu do distribution do crdit et eclui de l'ncadremont ndministrutif ut 
to ique neossaires pour leur supervision, contribuent i aggriver 
coI 16rnbloment cette con triinte. 

Une nutre contrninte du socteur ngricole est celle do li fnible disponibilit6 des 
intran ts agricoles scion In r6gion. Outre quo In plupart du temps l'utilisation est 
fri les teochniques culturnles nrchfQues et pnr le manque do formation 
d( 
 ,o., paysans, les rt adas fr]quontles de livraison constituent un utre 
han'dienp import lnt. Mrme Warls les eas oi lW distribution physique est assur'e,
 
letsoxp i ta ricles 
 sontt n f.ont ls aux p robloimes dos ressourcese 
nbc' -n ices pour s'etl procurer. 

Par ailleurs, les iveatissoments agricoles no sont pas expressement inserits au 
bdl du Code des Investissements. Ainsi par exempl2, un investisseur
 
do ;e mettre 
 en place un systeme d'irrigation pour arb'es fruitiers ou
 
pour un champ de rais, no 
 b6ndficiera pas des dispositions, avantageuses du
 
Code des Investissem(nts nicme si son projet engendre des effets induits 
ann Inc1 l ceux d'unl projet purearent industriel :6ceessitant un cofit 
6 * La rontabilitC' du capital ivesti difft'noUl'. n("Cessai 'ement C u 
dLv " t de I'oxploitation agricolu) du fail de cette discriminalion. 

En 1,. ces contraintes, il conviont do souligner le prix offieel aux 
produtours. lei plusicurs types do problC'mes so posent aux entreprises : 

- outre In fixation des prix IIon n ikveau insuffis:1imeat 1- m1nratelurs 
et lour publication tardiv qu0 gLnent desles i)lahn; do production 
agriculteurs, In l)ri'sone do nombreux in teomCdiaives dnt l'activit en 
milieu rural con stitte ('nor'mC'anl it eonlo.ln' ]e mnnq 0 ii gageal' des 
pays. Compte tenu do I'inorgankiation du ma,ch6 des produoits agriCols 
et do Ia faiblesse des structures de e(,mn rci:li:ition existant, 
'initervention de ees agents se fait h1 pl1upa t du temps on desSous 
des prix planheis fix s par le goouvernement, et elle associe souvent 
une pratique qui iisse Je paysan entiirement tributaire do C.eesinlermc

dinires. 

http:eonlo.ln
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- los retards frequents au niveau du reglment des achats do 
prodults marafchers par les entreprises publiques et les coop6ratives 
priv~cs, ceci oblige los paysans h attendre p "fois plusieurs mois 
pour percevoir los produits do leurs ventes. Au niveau des 
cooperatives priv6es, ce problbme est essentiellement l., man ie do 
fonds de roulement pendant les campagnes agricoles. 

Outre ces aspects, d'autres contraintes non moins ossentielles au, .. sont 
confront6es los cntreprises du socteur agricole snt : 

- labsence de vulgarisation des nouvelles techniques culturales et des 
r6sultats de la recherche scientifique pormottant do do~velopper los 
variet6s culturales adapt6es aux diff6rentes zones de production ; 

--l'insuffisance des infrastructures conservation,do do transformation 
et do transport des produits pdrissables comme les fruits et legumes 

et ceux de l'61vage ; 

- la fJscalit6 do porte relativement Oleveo sur los 6quipe:mcnt et los 
pibces de rechange des matdricls agricoles, et i'ilflai rend 
particulibrument on6reux la cession des 6mquiments au:' ,rots 

villagcois. 

- quant au secteur do l'6levagc, les probldmes qui so posent i son 
ddveloppement sont : to manque d'eau et de paturige, l'insuffisance 
do couvrttre sanitaire du b6tail et la faiblesse des moyens de 
vulgarisation hygi-nique. La concurrence des produits europdens et 
am6ricains (Argentine notamment) nossur march6s d'exportation, 
contribue 6galement ii gbner les exportations burkinab,. 
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11.1.2. - Secteur industrlel et agro-Industriel 

Oure les problmes de flnmneement et do management qul so posent de facon 
no i l'ensemble des unitts industrtelles, les grandes et moyennes 

entreprises du seeteur sont confrontces h plusleurs dif'fieult6s : 

- La premibre reside dans le systbme complexe et long des homologration 

des prix. Pour certaines entreprises, les d6lais n1oessaires pour 

que les nouveaux prix sortent dans les p6rindes de hausse de coot 

des matibres prcmibres sont tels que les entreprises sont amen6cs h 

subir des pertes frquentes d'exploitations sans compensation. 

Pour d'autrcs par contre, on constate une discrimination aberrante 

en faveur des produits des entreprises concurrentes 6trnngbres. 

Les marges b6ndficiaires octroy6es dans le cadre do l'homologation 

sont fix6es h un niveau qui compromet la distribution de leurs 

produits par les commercants locaux qui sont autorisds i pr6lever 

des marges plus rdmundratrices sur les produits similaires import6s. 

Au total, In pratiquc de l'homologation entame soverement la papaeit6 

des unites industrielles "i faire face ii la crise et aux aldas de la 

conjoncture 6Conomique aetuelle. 

- Un autre probl ,mc est cc i de In fraude douanibre qui affaiblit la 

compdtitivit6 des units industrielles sur le mnrch local et qui a 

contribu6 ii provoquer I'6ffondrement de certaines productions 

(piles, pneumatiques, tabacs ... 

- L'6tude et In pln ifieation dfectueuse,; des projets d'investissements 

sont auss; une source de diffieults non negligreablos conduisant 

souvent au sureqUipemnent ou au sous-6quipement des unitds, par 

suite d'une fausse Cvailuation du marelt. Cette lacune ddcoule de 

l'absenee de donnes de base et de bureoux d'6tudes eomptents. 

- L'insuffisance de lenadrement et do l'assistanee aux entreprises 

par les structures administratives et finanoieres. 
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En cc qul concerne lo socteur minier, 11 convient do remarquer que le 
Burkina renferme des ressources Importantes, notamment dL manganse, du 
phosphate, do I'or, de I'orgent, du zinc, du calcaire i,ciment, etc... 
Copendant, de nombreuses contraintes so posent h leur exploitation 

* l'6valuation incompl e du potentiel et Il qualitO parfois 
insuffisante des dtudes freinent l'exploitation mini6re. 

* i'dtat d'enclavemoent des sites miniers "absence 

d'infrastructures d'accbs influent ndgativement I, r. itW des 
activit6s de cc secteur. 

* outre les cofits d'identification, d'dvaluation et d'exploitation qui 
sont par ailleurs trbs dlevds, le manque do financement constitue 
aussi un autre obstacle important A la valorisation du potentiel 
minier du Burkina. 

* enfin, les facteurs exogbnes exercent 6galeme. effet 
d6favorable sur la production miniere qui est Atin6e 
essentiellement aux marchds extbrieurs et qui do cc fait rest( 
fortement soumises aux fluctuations des cofits internationaux. 

11.1.3. - Contraintes du secteur commercial et des services 

Au nivequ des activites commerciales et servies. lesdo hormi difficult6s 
prceemment 6voqu6es (financement. main-d'oeuvre, r6glementation des prix, 
faiblesse des inf'rastructures de transport et do stockage, etc... ), les 
contraintes essentielles se situent i' t)lu siours a iveaux ct touchent ii Ia fois 
les circuits de distribution et los structures do eommereill isation. 

- En cc qui conC'erne los circuits de distribution. 1 mtraves 
sont li6es i l'absence do stratgie commercialc, i la f', ,se do la 
surface financidre des entreprises et it Ia mdconnaissance des 
techniques de gestion et de commerce international. 
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- Au niveau deH structures de commcrclnliation 11 fout souligner 
l'|nsuffisfance d'orginisation des professIons, In falblesHe des 
Infrastructures d'accuell et de stockage des nuirchandises 
(particulirement dans differents d'accueil dules ports Burkinn), In 
concurrence mnlsaine entre nos entrepreneurs sur ls marchs 
d'exportations, lc coot 6lev6 du fret narien, etc. 

11.1.4. - Contraintes des cntreprises du b~timents ct des travaux publics 

Outre les problimes de financement et do gestion, lo secteur du bftiment et 
des travaux publics ost soumis It plusieurs contraintes au nombre desquelles il 
flt citer labscncc d'organisation dc la profession, In formation technique 
insuffisante des et duentrepreneurs, personnel technique) form6s pour la 
plupart sur to tas. Cette lacune se ressent particulireamnt au niveau de tI 
conduite irrationnelle des chantiers dont In qualitd laisse p,rfois i dosirer. 

La lourdeur ct La complexit6 des circuits administratifs d'attribution et de 
riglemnt des marches publics constituent une autre source do difficultds qui 
contraint souvent los entroprises hI pr6financer los marchds dont sontelles 
normrilement adjudicatrices. Cctto pratique entraine unc gene sevbre do trdsorc
rio pour Los entreprises notaniment los PME dont a surface financiere est faible. 

Enfin cntreprisos du BTP et particuliremnt los 'ME souffrent de 1a con
currence o2s socidtds dtrangdres qui bdanficient le plus souvent des marches 
int ressants. Cos socidtds (qui sont gd'n ralmont des filiales de multinationales), 
plus e:\ .;eentres et mioux 6quipes que los cntreprises nationales, ont une 
surface financidro plus importanto et prdsentont de cc fait los garanties et 
cautions exigoos pour la soumission jux marchds publics. Cot dtat do chose est 
par aill. urs aggravd par labsonco de dispositions h6gals qui pormettent do les 
obliger i su)ustraiter dars des conditions valables, los nmarchds dont elles sont 
adj.dicatrices. 

II. - Contraintes du secteur do t'art isanat 

L'activitd des entreprises artisanaes fluctuc en fonction de la conjoncture qui 
dicte le niveau du pouvoir d'achat local et celui de la demande. 
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Du falt do l'lnorgnlunstlan du miirchd et de l'ubsence d'une politique notlonale 
de promotion do l'rtlsnnt, In,domande eonstitue le facteur limitatif le plus
 
Important i l'expmnsion des ictivites do cc secteur, npros ia dispon bilit6 des
 
mntibres premi6res (loonies ou d'lmportntion). 

Lid h In question des ddbouch6s ot du mnrch6, ilse pose nussi un probl.mc do 
qualit6 au niveou des produits do l'rtisonat. Bien quo le snobisme contribue 
souvent ht froiner In consommnation des produits de l'rtisonat dons zones 
urbaines (1), ilfout souligner quo In qualit6 do ceux-ci laisse parf ddsirer 
notomment au plan de In solidit6 et de In fiition. I1 faut donc .,i'L e In cl6 
do eroissnnce des unitds artisomiles repose done essentielloment sur 
l'nmdliorntion do la quolitd des produits pormottant de mieux concurrener les 
produits d'importation. 

La situation du secteur agricole influe aussi trbs fortement sur les activitds 
artisanales qui comportent pour In plupart une transformation de matibres 
premieres agricoles. 

La oroissanee des petites entroprises est nussi soumise i des contraintes 
importontes do gestion surtout au moment oii lartisan embauche premierson 

employ6 et deviant un "manager" nu lieu du simple 
 technicien qu'il 6tait 
auparavant. A cela s'joute I'absence d'une v"ritable mentalitO de' crv)rec)Our qui 
vient aggraw rl ces lacunas de g'stion . Souvoot. "l( petit ent 1" qui
confond 'i tort ou ,tdes.ein ) capital, chiffre d'affaire et bdnifiee s aL. N des 
ddpenses o-tnntatoirs (acthats de grosso"s voitures automobiles do luxe. des 
villas de luxes, v nos ...mta frquintes ) ds lors qu'il a rdussi 't faire une 
bonne op(.ia t:Om, sans soucier du ddvloppo-ment de son entrl)rise. 

Un autre probleme non mois importait est celui des diffioultds C 'us au 
crddit banoa0i, eompte tenu do I'absence (ou de l'insuffisanoe) du ntie et 
des diffioultds qu'oprouvent les "petits entrepreneurs" pour confectionner des 
dos.-iers bancablos. 

(1) Cc phdnomene nest pas propre uniquement aux produits artisanaux. Visi-vis do certains produits agricoles (tels quo les fruits et ldgumes) et industrials on observe Ia m6me desaffeetion des consommateurs urbains qui parsnobisme prdf.rent souvent les produits d'importation m6me si pour une qualitce
dquivalente, ceux-ci sont plus chors. 

http:probl.mc
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II faut notor enfin quo cos ontreprises saont aussi trbs d6savantagdes par Ia 
dlparitd do traitement notamment au niveou fiscal ot douanier oi olies subiisent 
uno taxation .levke sur lours dquipements ot matires premieres alor8 -jue ILa 
plupart des grandes entreprises importont leurs dquipements en franchises, cr 
vertu des disparltds du code dos investissemonts dont elles sont Ia plupart du 
temps b6noficiaires. (1) 

11.2. - CONTRAINTES LIEES A LA GESTION DES ENTREPRISES 

Les entreprisos burkinnb6 priv6cs, mixtes ou publiques - prdsentent do graves
 
lacuncs au niveau de la gestion. Des 6tudes r6centos dans cc domaine ont permis
 
,!o montror quo dans un grand nombre do cas, 1'dchec des exp6riences entreprises 
(-.. )ut dans le domaine industriel) dtait essenticllement imputable A des 

pratiques de gostion gabdgiquos(2). 

Si In jeunesse do nos promoteurs et la faiblosso de leu niveau de formation 
rcndaient do telles erreurs in6vitables au d6part, il conviont, aprils l'expdrience 
des premibres g6n6rations dWentrprenours de surmonter rapidement cetto faiblesse 
qui touche h la fois la comptabilitd, l'analyse et lo contr6le financier, le contr6ble 
de la production et qui est souvont 1i6e au manque de cadres (intormddiaires) 

compdtents dans les entreprises. (3) 

is, lus connaissances en marketing sont tris pou d6veloppdes, notamment les 
strategies d'6coulement, d'emballago et de dbvoloppoment de nouveaux marches. II 
faut noter copendant que dans cc domaine le systeme actuel d'homologation doe 
prix combin6 avec la fixation des marges commerciales rondent difficile Ic 
ddveloopement do strattgies marketing fondde sur le prix. 

1) Ces units dont les investissemrnts sont g6ndralement infdrieurs ii 5 
millions do F CFA et qui do ce fait sont exelues du bdndfice du code des 
investissements paient des droits qui atteignont par exemples 72 %sur les 
outils manuels, 63 %sur les outils utili s pour le travail du bois et du 

w .tal ot 41 %sur les machines a coudre. 
(2) 	 cf. communication du Minijstre de la Promotion 6coriomique lois du sympo

sium (voir annexe). 
(3) 	 voir it cc sujet un rapport d'6valuation des bosoins on formation des entre

prises 6tabli par la chambre de commerce d'industrie et d'artisanat du 
Burkina en 1982. 
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Au nivenu desi entreprlses publiquoH, les problbmes de gestlon sont do touc 
6vlcence plus nlgiis compte lenu des r6sultnts financlers do In plupai't de cos 
unit6s, lls s'x1)liquent en partle par In pr6domimimcc dins les entrel)rises 
publiques de In tendmice au foncttonarisme des cndres dirigennts avoc sos 
cons6quencos negatives sur lesprit de rigueur, d'inovation et do recherche nu 
nivcau do lorganisntion et de In gestion do l'entreprise. Cepondani cos 
mnuvais r6sultnts no sont pas toujours Imputables nux problbmcs do gestion 
compte tonu du fa it quo !'Etat motive dovantage par un sou, '-!( rentabilit6 
6conomique et social que par In recherche du profit, a di souvej ierveni. 
dans des domnines ineonnus (et eomportant plus de risqueS)IM (- , .nt pour 
lancer les in vest issemen t s lit off I'initintive priv6 a fait dtfanat ou h6sitait h 

s'engiger. 

Face ii cot 6tat de chose, le Ministbre de In Promotion 6conomique dfa 
entreprendre depuis 1983 une restructuration syst6rmatique des societ6s 
dcficitaires. Los rdsultats positifs do co travail pouvont 5,tre constat6 sur le 
tableau do Ia page 21 qui fait apparaitre une tendance t rbs netto "I In diminution 
du d6fieit do ces unitds. Dans de nombreux cas, cetto restrueturation a 
consist i1 associer le priv6 an caIpital ct ii i gestion des unites on difficultds 
(SAVANA, CNDI, SBIMC, VOLIBRICERAM), confirmant ainsi que los m-sures 
6conomiques gouvernementales no sont pas dirigees contre to SeCC*our priv. (1). 

Si anu niveau gouvernementl ces efforts sont apprciable s. il hndant 
souligner qu'il ne sont pas suivis par le priv6 du fait de 1'maUL do Ia 
plupart des structures d'oricadrement et d'assistance aux entreprises privdes. 

Au niveau de Ia formation , I'tat soutient do maniifhe active lI plupart des 
programmes de formation. Cependant le complment indispensable 'i taction des 
pouvoirs publics (qui ro ;lt limit6 eu Ogard aux coitraintes budg;taire) fait 
d6faut pour 61lbol'or Ct oxtouter des programmes d formation el de 
perfectionnement sp(cifiques aux entreprises et pour developper les services de 
soutien indispensal)lts pour ur nicpaiouissement. C'es li un ha,' ia' importllt 
au dcleooppement do lentreprise quand on sait que I mcii -. fa(:on do 
pr6parer l'a-venir est d'investir dans In formntion des hommes. 

(1) 11 conwnt do noter iT effet -' e-our qu'aucune mesur. 7 -direte do 
•nationalisation ou d'exproprintion n'a 6tP prise par les pouvoitrs publics. 

comme l' indiqn(. lc Ministre de In Promotion 6conom.que an cours de ce 
symposium. 
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11.3.- PROBLEMES DEI FINANCEMENT DES ENTREPRISES BURKINA1E 

A c6td des entraves sectorlelles et des problbmes de gestion 6voquds 

pr6c6demment, le financement constitue l'autre volet des grandes contraintes qui 

entravent lc d6vcloppoment dos entroprises au Burkina. 

C',tte contraintc tient d'une part h II structure financibre des entreprises, 

actdris6e par une trbs forte di~pendance vis-hi-vis des concours financiers 

ex-6ricurs, d'autre part au systmc bancaire Burkinab qui senible inadapt6 par 

rapport ii ine conomie arri6r~e dont la plupart des op6ratcurs maitrisent 

c' :;emcnt ls problbmes de monnaic et les rounges du financement bancaire. 

I.3. 1.- Contraintcs li6es A la structure financibro des entreprisos 

Pour faire face A leurs besoins do financement, les ontreprises recourent soit h 

I ,financement, soit au concours financier (local ou extdrieur). Au Burkina 

cependnnt, on dehors de la p(riodc de crdation ou d'implantrtion ojf 

laut financement intervient dars une mesure plus ou moins importante, les 

e, eprises finaneent rarement leur d~veloppement par ce mode. Le recours 

aux institutions fininciwres locales (et extorieurcs ) constitue In regle , et el 

gdnaral 90 ', des resoui'Ces financibres los cntreprises se prosentent sous 

forie de credit b;inc;iiv (1) . Les entreprises dm:iirreit ainsi le plus souvent avec 

une structure tin'ncire dsC(uilibroe , ce qui se traduit par un ddpendance 

,ca,'e excessive qui compromet la rentabilitO des entreprises et qui accentue 

leur son sibilito IIIx fluctuations de II conjonoture ;eConomique. leur 

solvabilit , dan's ces conditions oest permanerliment compromise et les 

possibilites dacces aux concours bancaires restent linit~es. 

1) Voir communication do IAPBIEF (Association Professionnelle des Banques et 
Etablissements Financiers) au Symposium sur les problmes do financement 
des entreprises. Voir aussi le rapport 61aborH par la C I C F (Compagnie 
internationale do Conseil Financier) en septembre 1984 sur les probIbmes de 
financement au Burkina Faso. 
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Tableau no 13 ENCOURS DES CREDITS BANCAIRES 

(sans seuil de declaration) 

(en millioi, de F CFA) 

L I BEL L E S 30 Sept. 
_ 

1980 
_ _ 

30 Sept. 
_ _ 

1981 
__ 

30 Sept.
"___ _ _ 

1982 
_ _ 

30 Sept. 
_ _ 

1983
_•__ 

30 Sept. 
_ 

1984 
_ _ _ _ 

Montants % Montants % Montants 'i Montants % Montants % 

- Credits A long terme 5 019 9,2 3 549 5,6 2 789 4,3 2 784 3,8 2 511 3,5 
- Credit i moyen terme 20 172 37,2 21 320 33,8 22 163 34 5 24 530 34,1 27 844 39,1 

- Crc.dit A court terme 29 076 53,6 38 203 60,6 39 313 61,2 44 651 62,1 .40 803 57,4 

dont credits de campagne (4 822) 53,6 (2 844) (3 583) (3 483) (155) 

TOTAL 54 267 100,0 63 072 100 64 265 100,0 71 965 100,0 71 158 100,0 

- Credits en souffrance 2 228 3,9 2 586 3,9 6 140 8,7 5 138 6,7 5 438 7,1 

TOTAL DES CREDITS 56 495 65 658 70 405 77 103 76 596 

Source : BECEAO 
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11.3.2.- Contraintos lides au syst~me bancaire local 

Au nivoau du systme bancire, les contraintes r6sultcnt essentiellement do 

trols factours : 

- la gestton passive des banques 

- 'appltcation riglde des r6gles do 1'UMOA par les banques 

- l'absence do march6s do capitaux. 

11.3.2.1. En cc qui concerne les banques, leur gestion est passive et inadaptdo 

aux besoins rdels de l'economie. L'essentiel des concours restent concentrd sur 

les prbts h court terme et no bndficie ainsi qu'aux emprunteurs A faible 

risque. La structure des financements consentis h l'6conomie au cours des cinq 

dernibres ann'es par les banques primaires installdes au Burkina Faso fait 

ainsi apparaftre Ia part pr6ponddrante des credits b court terme qui 

repr.sentent 62 %. Les credits h moyen ot long terme reprdsentent 

respectivement 34 %et 4 % seulement do la marge globale des cr6dits octroy6s 

au cours de Ia m6me p6riode. (1) 

II est aussi important do souligner la portion minuscule (4,8 %) de cr6dit 

avcord i "agriculture, alors quo celle-ci compte pour plus du tiers du Pii3 et 

co. le premier secteur prioritaire pour le pays tant du point de vue do hI 

valur ajoute que des emplois/. 

Pour l'ensemble do: activit6s, la structure des concours bancaires so pr6sente 

comme suit (2) 

Commerce ................................ 30,8 %
 

Industri. ................................ 26.9 %
 

Mines ................................... 8,9 %
 

Transports et communications ........... 6,3 %
 

Bfitiments et travaux publics ............ 5,8 %
 

Agriculture .............................. 4,8 %
 

(1) Voir tableau de In page 42. 

(2) Voir aussi tableaux 13 et 14 en pagepage 43 et 44 



- - ENCOURS DES CREDITS ACCORDES PAR LES BANQUES 
° 
Tableau n 14 REPARTIS PAR BRANCHES D'ACTIVITES 

(en millions de F (FA) 

BRANCHES D'ACTIVITES Septembre 1979 Septembre 1980 Septembre 1981 

CT MT LT TOTAL CT MT LT TOTAL CT iT LT TOTAL 

- Activit~s agricoles 396 10 - 406 276 87 363 433 728 - 1 161 

- Activitds miniires - - - 21 47 - 68 27 - 27 

- Activitds industrielles 9 098 4 008 3 532 16 638 8 911 6 351 2 895 18 157 7 310 7 473 3 249 18 032 

- Bitiments et T.P. 1 429 267 - 1 696 1 639 306 - 1 945 1 880 304 - 2 184 

- Commerce 13 881 1 032 101 15 014 14 193 1 684 77 15 954 14993 2 330 83 17 406 

- Transports et Communicat. 509 1 245 421 2 175 931 2 407 516 3 854 1 305 2 783 313 4 401 
- Services divers 4 621 6 236 530 11 387 812 4 504 302 5 618 1 032 5 145 572 6 749 

TOTAUX 29 934 12 798 4 584 47 316 26 783 15 386 3 790 45 959 26 980 18763 4 217 49 960 

Septembre 1982 Septembre 1983 Septembre 19q4 
BRANCHES D'ACTIVITES 

CT MT LT TOTAL CT M 
LT 

LLT 
TOTrA L CT NIT LT TOTAL 

- Activitds agricole 517 1 308 1 1 826 630 1 974 2 2 606 1 093 1 922 - 3 015 

- Activit6s minieres 782 445 - 1 227 210 4 101 4 311 942 4 622 - 5 564 

- Activits industrielles 7 053 6 481 2 721 16 255 9 594 6 422 2 355 18 371 8 265 6 317 2 112 16 694 

- Batiments et T.P. 2 682 310 - 2 992 2 473 572 - 3 045 2 624 980 - 3 604 

- Commerce 16 93 2 496 321 19 810 19 444 3 737 60 23 241 14896 4 206 37 19 139 

- Transports et Communicat. 1 170 2 342 495 4 007 1 471 2 342 446 4 259 929 2 560 398 3 887 

- Services divers 1 876 5 215 488 7 579 2 445 5 400 513 8 358 3 506 6 121 483 10 110 

TOTAUX 31 673 18 597 4 026 53 696 36 267 24 5,8 3 376 64 191 32 255 26728 3 030 62 013 

SOURCE : Centrale des risque BCEAO (donnees non publi6es officiellement) credits d~clarbs a la centrales des risques L partir
d'un seul de 5 millions. 
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BURKINA FASO 

ALLOCATIG :DU TOT'', DE CREDIT BANCAIRE PAR SECTEUR 

Tableau -' 15 (en Milliard de F CFA) 

1975 
Ddcembre 

1976 
D~cembre 

1977 
D6cembre 

1978 
D6cembre 

1979 
D6cembre 

1980 
Ddcembre 

1981 
Decembre 

1982 
D~cembre 

1983 
D&embre 

Crddit h court terme 

Agriculture 0,26 0,26 0.13 0.49 0.32 0.27 0.49 0.56 0.76 
Industrie 2.37 4.63 6.90 8.05 9.51 8.10 8.14 9.90 10.08 
(SOSU-HV) 
Construction 

(1.36) 
0.39 

(1.99) 
0.98 

(2.78) 
1.94 

(4.26) 
2.11 

(4.59) 
LG1. 

(3.05) 
1'.70 

(3.85) 
1.93 

(4.30) 
2.27 

(4.23) 
2.40 

Transport 0.44 0.45 0.45 0.67 0.76 0.72 1.32 0.94 1.17 
Commerce 4.22 6.06 7.23 11.18 13.46 13.85 14.55 15.01 17.14 
(Denr~es Agricoles) 
Services 

(3.64) 
0.67 

(4.21) 
0.09 

(4.71) 
0.14 

(7.90) 
0.13 

(10.07) 
0.05 

(4.20) 
0.07 

(15.50) 
0.1! 

(5.15) 
0.30 

(4.11) 
0.85 

Institutions Fin. non Bancaires 0.29 0.32 0.47 0.51 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 
Autres 0.59 1.54 2.69 2.46 0.55 0.70 0.83 1.94 3.37 

Total 9.14 14.32 19.95 25.62 26.30 25.41 25. 54 31.40 3.37 
(Entreprises Publiques) (2.79) (3.84) (4.61) (6.93) (12.47) (10.18) (10.50) (11.90) (13.17) 

Crddit A moven -.rme 

Agriculture 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 65 1.31 1.90 
Industrie 1.31 3.20 4.76 4.48 4.87 6.56 7.07 5.94 10.67 
(SOSU-HV) (0.45) (1.15) (2.6) (1.75) (1.37) (1.45) (1.03) (0.50) (1.55) 
Construction 0.00 0.16 0.15 0.16 0.16 0.28 0.31 0.19 0.70 
Transport 0.03 0.58 0.9.8 1.07 L30 2.38 2.16 2.48 2.42 
Commerce 0.10 0.14 0.00 0.88 1.26 1.87 2.31 2.62 3.70 
Services 0.21 0.18 0.72 1.08 1.82 1.61 2.82 2.14 1.81 
Autres J. 7 1.82 3.25 4.08 3.71 2.37 2.85 3.21 3.67 

TOTAL 2.92 6.08 10.64 11.75 13.12 15.07 18.59 17.89 24.87 
(Entreprises Publiques) (0.72) (3.01) (5.23) (5.29) (5.00) (7.41) (9.35) (8.55) (13.87) 

Cr6dit h long terme 
Inustrie 3.31 3.66 4.02 3.42 2.64 2.72 3.13 2.50 1.98 
(SOSU-HV) 1.57 1.39 1.55 1.14 1.41 1.39 0.00 1.00 1.00 
Construction 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 
Transport G.!5 0.35 0.38 0.23 0.57 0.53 0.49 0,49 819 

Aimaua.L8... -D-IL-. n 17 f)J17 -- 1-11 f OR n n -t nllA n 
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--------------
1975 

Dcembre 
1976 

Dcembre 
1977 

Dcembre 
1978 

Decembre 
1979 

Dcembre 
1980 

Dcembre 
1981 

Ddcembre 
1982 
D~cembre 

1983 
D-cembre 

Services 0,2 0,21 0,30 0,24 9 0,16 0,33 u,33 0,30 
Autres 0,01 0,00 0,02 0, 02 0,00 0,00 0,19 0,16 0,17 

TOTAL 3,90 4,40 4,89 4,08 3,71 3,49 4,18 3,52 2,96 
(Entreprises Publiques) (3.59) (3.10) (2.81) (2.10) (3.08) (2.82) (2.57) (2.25) (2.05) 

GRAND TOTAL 15,95 24,80 35,45 41,45 43,13 43,94 48,31 52,81 63.60 
(Entreprises Publiques) (6.10) (9.95) (12.65) (14.32) (20.55) (20.41) (22.42) (22.70) (29.09) 

SOURCE :BCEAO. 



47
 

Comme on pout lo constater, i'lnterventlon daB banques roete surtout concentrd 
dana Io commerce, cest h dire dans un secteur ob los besoins do financements 
des entreprisos portent sur In trdsorcrie courante que sur lc d6veloppment 
d'aetivlt~s productives. L'industrie eat ensuite l'autre donaine privllog6. Un 
autre aspect frappant du point de vue des hommes daffaire est la grande 
part (45 %) do financemonts Industriels engloutis par les cntrepriscs publiques 
sur le total des crddits qui vont A cc sccteur, en plus des credits d'aide 
extdrieure mobilisds 6 leur profit par le canal de I'Etat (1). L'agriculture est le 
secteur le plus ddlaissd ainsi quo la grande masse des potites entroprises 
agro-industrielles et artisanales qui peuvent difficilement acc6der au 

financement bancaire. 

Plusieurs facteurs expliquent cette situation, parmi lesquels nous retiendrons 

los 6ldmcnts suivants : 

a) Los d6pots bancaires sont pour la plupart Aicourt terme, ce qui 
ne permet pas aux banques d'avoir un porte feuille de prdt autre qu'h court 
terme. Le ph6nomn~ne so trouve par ailleurs aggrav6 par l'attitude des 
d6posants qui 6vitent les placements A long terme a cause des taux d'intert 
peu rdnum6rateurs en comparaison h coux servis h court ter.me. II convient do 
rernarquer A cot effet que 83 , des ressources des banques 6taient constitudes 

en 1984 par des ddp6ts ,, rnhns de ct-eax ans (2). 

b) Le systbme de distribution du crddit resto iiadaptd par rapport 
au besoin de la trande masse des entreprenours constitudc d'opdrateurs 
oconomiques ruraux. Le rdseau bancaire local est colnstitud do six banques 
-ontr61dos toutes pa" l'Etat. Leurs cucuits do distribution do erddit restent 
limitds principaloment aux zones urbaines eompte tenu du manque do personnel 
qualifid et dos cobts d'administral1ion( dl!v6s du credit rural. Eli oulre, le.s 
methodes d'6valuationi des prets, de suivi (Paide aux demandeurs n son tdo 

pas adaptds aux earaceristiques de.s ptits emprunteurs tels quo les 
eXV)loitalits agricoles qu: sorit pour la plupart illetrds. Enfin , los cadres des 

banques W'ont pas toujours les compdtences techniques requises pour 
l'valuation des projets d'investissemetnt, surtout dons les domaines agricole et 
agro-indust riel, 

N0(1) Voir tableau page 49 16 page 48 
(2) Voir tableau no 17 page 49 
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REPARTITION DES ENCOURS DE CREDITTableau no 16 ENTRE LE SECTEUR PUBLIC ET LE SECTEUR PRIVE 

(en millions de francs CFA) 

S E C T E U R Septembre 1979 Septembre 1980 Septembre 1981 
CT MT LT TOTAL CT MT LT TOTAL CT MT LT TOTAL 

- Privd 22 597 7 779 2 091 32 467 15 118 8 115 1 024 24 257 17 858 9 240 1 799 28 897 
-Public 7 337 5 019 2 493 14 849 11 665 7 271 2 766 21 702 9 122 9 523 2 418 21 063 

TOTAUX 29 934 12 798 4 5S4 47 316 26 788 15 386 3 790 45 '.9 26 980 18 763 4 217 49 960 

Septembre 1982 Septembre 1983 Septembre 1984S E C T E U R CT MT LT TOTAL CT MT LT TOTAL CT MIT LT TOTAL 

- Prive 20 823 9 419 1 691 31 933 22 777 10 254 1 253 34 284 20 128 12178 1 098 33 404
 

- Public 10250 9 178 2 335 21 763 13 490 14 294 2 123 29 907 12 127 14550 1 932 28 609 

TOTAUX 31 073 18 597 4 026 53 696 36 267 24 548 3 376 64 191 32 255 26728 3 030 62 013 

SOURCE : Centrale des risques BCEAO (donndes non publi6es officiellement) crddits d-clar~s it la centrale des risques A partir d'un 
seuil de 5 millions. 
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Tableau n°0 17 

RESSOURCES 

(en millions de 

DES BANQUES 

F CFA) 

L I B E L L E S 30 Sept. 

Montants 

1980 

% 

30 Sept. 

Montants 

1981 

% 

30 Sept. 

Montants 

1982 

% 

30 Sept.1983 

Montants % 

30 Sept. 

Montants 

1984 

% 

- Fonds permanents 

dont fonds propres (capital+dot.) 

9 371 

(5 753 

16 

(10) 

11 

(8 

663 

322) 

15 

(11) 

11 

(9 

662 

583) 

14 

(11) 

13 366 

(10 214) 

13 

(10) 

13 352 

(11 689) 

12 

(11) 

-

-

-

-

D p6ts et emprunts i terme+de 

2 ans 

Ddp6ts et emprunt L terme -de 

2 ans 

Idp6ts A vue 

Divers 

6 558 

18 360 

24 065 

1 726 

11 

30 

40 

3 

6 094 

24 452 

33 198 

825 

8 

32 

44 

1 

5 809 

33 145 

32 805 

2 481 

7 

38 

38 

3 

6 291 

41 045 

36 948 

4 540 

6 

40 

36 

5 

4 290 

48 970 

42 590 

1 360 

4 

44 

39 

1 

TOTAL DES RESSOURCES 60 080 100 76 232 100 85 902 100 102 190 100 110 562 100 
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11.3.2.2. - II faut onfin souligner l'absonce do march6 orginisd pour lo placement 
dos capituux ot l'obligation flite par In 3CI'AO dc d6elmrer prslublement les pr~ts 
c., atteignont un montont do 30 millions de F CFA. Tout ceci n'offre pas aux 
banques la flexibilitd ncessnire dns lours operatlons, notomment fu niveau de in 
possibilitd de faire varier lts 'Laux d'int6r(Its on fonction des dlff6rontes classes 
de risque (1), dc msnibre h pouvoir at tindre les empruuteurs roarginaux quo 

constitue In mosse des petits entrepreneurs. 

Pour ces diff~rontes raisons, le financenient constitue l'unc des plus importantes 
contraintes au d6veloppement des cntreprises au Burkina. En 1984 cette controintc 
s'est vue accentu6e avec la rcdduction des ct6dits bancaires de ..,7 %. 

(1) voir page 77 la section relotive if In politique moneaire. 



DEUXIEME PARTIE 

EVALUATION DU CLIMAT ECONOMIQUE BURKINAAU 



VI 

Commae on a pu Ioconstater e-avant, le climat dconomique au Burkina Faso B'est 
caractdrMs5 au cours des derntbres annes par un ralentissement sensible. 

Plusleurs facteurs tant structurels quc conjoncturels so sont combtnds pour 
entrainer cette ddtricration. Certains comme l'tnsuffisance do In pluviom4trle, la 
hausse du dollars ou la d6t6rioratlon des termes dc l'6change 6chappent A 
l'influence des pouvoirs publics. D'autres par contre sont uine cons6quence 
directe des politiques mises en oeuvre par le gouvernement. 

En g6n&"1, la politiqu2 des pouvoirs publics burkinabb, reste favorable A 
l'invest:;cment priv6; ceux-ei offrent aux promoteurs d'investissement une 
monnaie relativcment forte (1), la possibilitd de rapatrier les b6ndfices , des 
garanties juridiques contre In nationalisation sans compensation et des stimulants 
substantiels pour l'investissement h travers son Code d'Investissement. 

Cependant il convient d'apporter certaines modifications au niveau de la 
politique 6conomique afin d'amrliorer rapidement le climat des investissements : 
il s'agit notamment do las-ouplissement du syst~me d'homologation des prix 
industriels, laccroissement de la disponibilit6 des crdditsdestinds au financement 
des investissements, l'amtalioration du systbme de prdvision et de gestion des 
projet., r'.. stissement. 

Aprbs la p6riode d'incertitude qui a caract6ris le climat politique et 6conomique 
du Burkina depuis la fin des anndes 1970, i'avnement du Conseil National do la 
R6volution (C. N. R.) s'est traduit par une profonde r6orientation de la 
politiq ue 6conomique. 

Les options prises par le Conseil National do la R6volution en matibre politique 
6conornique se sont traduits par des changements importants au niveau des 
perspectives de d6velopperent des entreprises et doivent tre bien comprises 
par les entrepreneurs pour atteindre In cohdrence et l'6fficacit6 n6cessaire au 
niveau de leurs activit6s. 

(1) Le Franc CFA = le franc de la Communautd financibre africaine , sa parit6 
est fixe par rapport au franc FranQais : 1FF = 50 F CFA. 
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1. - LA NOUVELLE POLITIQUE ECONOMIQUE ET L'ENTREPRISE BURI{INABE 

1.1. - Les objectifs do Ia politique dconomigue du CNR 

Le Conseil Nationa! do la R6volution d6finit trois objectifs fondamentaux h I 
politique dconomique du Burkina, notamment h travers le plan quinquennal d 
ddveloppement populaire 1986 - 1990 

- l'autosuffisance alimentaire,
 
- Ia satisfaction des besoins fondamentaux des masscc-, znopulaires,
 
- Ia valorisation des ressources 
nationale. 

- Lautosuffisance alimentaire clest le: premier objectif. A cet effet 
l'autosuffisance devra 6tre assurde par 1: :dveloppement, I 
diversification et la transformation des produin. agricoles ainsi qui 
par la rationalisation des approvisionnements. Cette autosuffisanc 
alimentaire doit prendre en considdration la valeur nutrionnelle de 
denrdes alimentaires et rdsoudre en m~me temps ,-s probl~mes de 1D 
sous-alimentation et de la mal-nutrition. 

- La satisfaction des besoins fondamentaux des masses populaires 
I s'agit de permettre au peuple de se loger et de se v~tir ddcemment, 
dtavoir une bonne santO, f'iavoir ace&,, h l'6ducation et aux biens dE 
consommation de premibre ndcessit6. 

- Valorisation ressourcesdes nationales 
Ressoarces agro-pastorales, humaines, minibres tc. 11 s'agit de les 
valoriser au maximum par leur transformat, n , utilisat¢-n et 
exploitation. 

1.2. - Les priorit6s nationales 

Pour r6aliser les trois objectifs ddfinis ci-dessus , A savoir 
l'autosuffisance alimentaire, la satisfaction des besoins fondamentaux et la 
valorisation des ressources nationale, la premibre prioritd est acordde A 
l'agriculture et h l'levage. 
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L'agrlculture cst l'6plnc dorsnale do l'6conomlo burklnab6 oi ou cours du Plan 
Quinquennal,, elle dolt en 6tre I moteur. L'ngrlculturo et l'61evage contribuent 
pour un tiers du Prodult lnt6rleur Brut (PIl). Une grande purtle du seeteur 
Industriel et des activlt6s commeriles d6pend des produits 1gricoles. 

Le d6veloppement de cc secteur se rdpercuto sur l'oonomic entiru ct augmnto 
les rvernus do 90 % de In population burkinab6, engendrant unc hausse du 
pouvoir d'achat et crdant ainsi des bosoins quo d'autres secteurs pouvent 
satisfaire en produisant des biens et des services. 

Le Plan Quinquennal porte lt sceonde prioritd sur l'eau car tous los secteurs do 
l'6conomie nationalc sont tributaires de l'eau notamment les seteurs agricoles et 
industriels. 

L'oau contribue dnornwment h ameliorer les conditions matdrielles et sanitaires de 
la population et cela permot h cette population do participer au mioux au 
d6veloppement du pays pour parvenir I l'autosuffisance alimentaire et Ia 
satisfaction do ses besoins fondamentaux. 

L'eau d'une facon g6n6rale, est indispensable h toutc vie humaine, animale et 
vdgAtale : "lbau c'est In vie." 

La t o ,ee priorit6 est l'6iicrgic : La situation du secteur 6nergetique refldte 
la ddsarticulation de l'6conomie burkinabb et son dualisme. 

C'est ainsi clue les problbmes 6nergdtiques so posent de manibre radicalemeont 
difltrente pour Ic secteur rural et le sectcur urbain. 

Pour les travaux agricole. le sectcur rural utilise presque exclusivement 
l'C3,, :'g humainc. L'Cncrgie animalc est encoro trbs peu employ(c et son 
utilisation so limitc pratiquement h lit traction ct au transport local. 
Pour les besoias d'6nergie domc-tique, lc secteur rural a recours principalement 
au boi le chauffe. L'6nergie "moderne" cmiint i elle, alimente principalenient 
les tri:inports (5 '" de l'6nergic totale d6pensde dans le pays) et lcs activitds 
industrielles et satisfait les besoins do l'economie urbaine (administration,services 
et consommation des manages). 
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Cette dnorgie eat trbs chbro et elle entraine une ddpendanco extdrieure 
Importante, matdrialisdo par des importations d'hydrocarbures on augmentation 
tr6a rapide (do l'ordre do + 15 %par an en volume entre 1975 et 1980). 

Dana le domalne de l'dnergie, deux objectifs principaux sont visds : 

- amdlioration de Ia situation dnergdtlque du secteur rural, tout en 
prdservant son environnement physique; 

- Diminution du poids de la facture pdtroli~re (n i place d'dnergie 
hydro6lectrique, les dnergies renouvelables noLumment dolienne, 
solaire, 	 biomasse, biogaz, etc.). 

1.3. 	 - La place du secteur privd dans la nouvelle politique 
.conomique 

L'agriculture e, l'6levage constituent le moteur du secteur privd burkinabt, et 
de toute l'dconomie. En plus de l'agriculture, le grai nbre do petites 
entreprises commerciales, industrielles et artisanales cons, 'autre volet du 
secteur priv6. Compte tenu de cette spdcificit6 de l'dconomie burkinabb. et des 
objectifs fordarentaux retenus et clairement d6finis dans le Premier plan 
Quinquennal de D6veloppcment populaire 1986 1990, secteu privO par - le son 
dynamisme et en application dos mesures incitatives prdvues, pout contribuer 
efficacement -I la r~alisation du Plan. 

Pour la rdalisation du Plan Quinquennal 1986 - 399C, ii est demandd aux 
promoteurs du secteur prive, d'investir dans les se,, productifs de 
l'dconomio, do promouvoir ]'emploi et la formation des burkin, 

Los investissements doivent porter dans Ia mesure du possible, sur les secteurs 
utilisant et transforman' les :nat.res nationales agricoles, imales, minibres et 
6 nerg6tiques pour l'int6r~t et la satisfaction des bosoin fondamentaux des 
masses populaires burkinabb. Ces investissements doivent tirer le meilleur parti 
de nos ressources locales afin de modifier le schdma du d6veloppement
6conomique et social pour tin v6ritable progrbs national dont nous aurons la 
totale maftrise. 
Cola n6cessite des choix strat6giqueZ des secteurs d'interventions. 
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1.3. 1. - Los sccteurs d'lnterventon 

l1s sont d6termlnds on fonction des objectlfs du Plan Qulnquennal 1986- 1990. 

Ainsi, l'dquipcment des agrlculteurs en moyens de production : (charrues, 
houes, charrcttes, tracteurs, moulins, ddcortique uses de riz, presses it hulle, 
etc... ) n6cessitera lit cr6ntion d'industries mkcaniques et m6talliques, 
linstallation dateliers d'entretien et de r6parntion. L'aecroissement do II 
production, li protection des plants et des r6coltes devront trc assurtes 
grAce A linstallation d'units de production den grais, d'herbicides, 

d'insecticides, etc... 

Enfin, la cration d'industries alimentaires pcrmrttra de diversifier ]I gamme 
des produits alimentaires disponibles tout en r6solvant le' problbmes de la 
conservation. Voidi quelques exemples d'hidustries alimentaires qui peuvent
 

6tr, rdalises au cours du Plan
 

- Production du lait,
 

- Conserve de viande,
 

- Conserve do produits marafchers,
 

- Extraction do jus de fruits (manguos par emples),
 

- Biscuiteric,
 

- Aliments pour b{lb6,
 
- Extraction d'huile commo le karit6 qui actuellement occupe le 

troisibme rang de nos produits d'exportation aprbs le bdtail et le coton. 

Sa part dans les exportations totales s'ost accure ct a contribu6 pour 17 'T des 
exportations on 1982 (2 76 on 1967 1 17 2.'en 1982) contre 14 %pour le b6tail 
dans la m6mc p6riode. 

Actuellemont une grlnlc partie do r colte de karit6 d'6trea continue exportde 
s,. forme d'amandes c'est-hi-dire que pour uric tonne d'amandes karit6,de on 
Py rte en fait 600 kg do tourteau sans valeur et 400 kg do beurre do 

R- te. 



56
 

Dan H c contexte, il est grand temps d'installcr une hulerlc d kanrit, au 
Burklnn, ma rquant ainsi une prise en main par iUN natlonaux de I'exploitation
 
de Icurs ressources riturelies.
 

CcttC initiative contribucrl, couvr'h nos besoins on hulle vegetalc et on sa von 
(1). Elk' contribuera 6galment i l'ou gnientation do In valeur ajoute, It r&duire 
Ic d6ficit de notre balnce commeicinle et h 1'approvi..,,ne(rnt des unit6s do 
production existantes ju it crier des savons on mntilrc., 'es locales. El 
ce qui concerne le savon, les huiles non comestibles corany )ar exemple : 
'huile d'amande ou les graines de necm (nouveau produit qu'il faut 

exp6rimenter et dtvelol)per) peuvent ,St,'e utilis~es pour ]i Cibrication de 
savons de I ,;ive et de toilette, les huiles eomestible.,; teront done 
disponibles pour It consommation humaine . U pays comme I Je utilise Il'huile 
de neem pour Ia l'abrici tion des s oins de lessive et de toilette d'exeellcnte 
qualit,. Ce produit nu turkina (extration d'huile de grainies de neem pour II 
fabrication de stvons ) entrainera une plus grande plantation de neem done 
6galcment lutte eontre Ia dtsertification et plus grande production de bois. 11 
faut noter LgalerIierr t (pour apaiser certaines inquiktudes) ue I'installation 
d'une huilerie de karite, laisse encore une large place pot ursuite de ia 
fabricnation artisanale du be urre do karit6.
 

Autres donmines d'investissements possibles 

Caultuures i;'iga)es Ipetite ec',helle (fruits et lkgumes) 
Embouche du bdtaili, petite 6chelle ou production animale
 

intdgrde i I'agriculture ;
 
Culture intensive de produits vivriers
 

- Culture Ie raisinrs
 

Mlaiie h("e ul t ure.
 

Pour hI satisfaction des besoins fondamentaux des masses populaires, li 
erdaction et le dbveloppement des textiles offrant une 6tendue de 
produits finis s,,cront privilgi6s : il s'agit des activit s comme ia,bonneterie, Il 
confection. les tissus imprim6s, In telnture, etc... 

(1) actuellement les besoins non couverts en huile vdgdtnle son do
 
5200 tonnes alors que les iportntions 
 sont de 1 800 tonnes. 
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La crdation d'industrles chimiques notamment Ia production des produits 
pharmuccutiques. 

La crdation d'industries do production do mat6riaux dc construction on vuc do 
bAtir des logements urbaina et ruraux ddcents pour la population rapidement 
croissante et en g6n6ral pour satisfaire les besoins de l'6conomic en matdriaux 
de construction : cimenteric, matdriels de presse, briquoteric, menuiscrics, 
t6les et pointes, etc. 

Pour la valorisation des ressources nationales 
En dehors do cc q~ii pr6c~de, la valorisation portera dgalemcnt sur 

I es ressources minibres par la cr6ation d'industries extractives 
surtout dans Ic Nord du pays (or). 

raise en valour des produits d'dievage; crdation d'industric en amont 
comme les aliments pour bdtail, les produits vttdrinaires et en aval 
des activitds pastorales : tannerie, chaussures, sacs et sacoches et 
autres articles du cuir, etc. 

1.3.2. - R6le du secteur bancaire dans le cadre du Plan 

Jusqu'it present les cr6dits bancaires au Burkina sont allds essentiellement vers 
le com.;,jerce g6n6ral, les transports, les braserics et dans la spdculation 
immobilibre (construction des maisons pour la mise on location) au ddtriment des 
secteurs prioritaires comme l'agriculture, la construction des maisons .I usage 
d'habitation du propriftaire, les petites entreprises d6tenues et dirigdcs par les 
nat ionaux. 

Dans le cadre du Plan Quinquennal, le secteur bancaire devra r6orienter sa 
politique vers les secteurs prioritaires : 

augmentation de la part do financement des entreprises agricoles (4 
de l'ensemble des financements contre 34 %pour le commerce en 1983) 
et des petites units industrielles. 
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financement dos fonds do roulemont des entreprecs artisanales afti 
d'augmenter leurs cnpaclt6s de production. 

- ssouplisscment des conditions d'octrol do cr6dit. 

1.4. - MESURES D'INCITATION A L'INVESTISSEMENT PRIVE 

Comme, il a t6 indiqu6 plus haut, le sectcur priv6 doit jouer r6le qui resterm 
encore longtemps ic slen dans le cadre du Plan. Lo socteur d qui produit 3/1
du Produit Intdrieur Brut (PI13) ct occupe 95 % du march6 ci lemplol, reste et 
effet, Ia base du d6veloppement du tissu 6 conomique burkinabb. 

La Philosophic de base de la politique 6conomique du Con';el National de In 
Rdvolution est, rappolons Ic, l'6dification d'une 6coi inddpcndantc, 
autosuffisantc et planifide. 

"En tout 6tat de cause, l'Etat soul n pout faire face h l'heur actuelle A tout 
]'effort inpliqu6 par le prsent pan quinquennal. Par cor -tit, le secteur 
privrd devra jouor lc r6lo qui restera encore sien : Invc ;is les sccteurs 
productifs de l'6conomie et promouvoirl'emploi des burkinabe". (1) 

Des rnesures incitatives scront missen place pour assurer h co secteur toutcs les 
garanties de rentabilit t des inmestissements ds lors qu'ils no sopposent pas aux 
int6rCts du peuple burkinabU. 

Cos mesures d'incitations comprennent 

- Le Code des dounnes qui sere r6formd, 
- Le Code des Investissements, 
- La Caisse Autonome d'Investissernents, 
- Le climat dconomiclue et fiscal. 

(1) Extrait des directives du Conseil National do In Rdvolution 
l'dlaboration du premier Plan Quinquennal 

pour 
de Ddvcloppement Populaire 1986 

1990. 
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1.4.1. - En cc qui concerne le Code dem Investimsements 

Le nouveau Code adoptd par l'ordonnanee nc 84 - 051 du 7 Aott 1984 pr6voilt 

* 	 des avantages sdlectifs pour les entrepriscs selon les secteurs 

prioritaires retenus; 

* 1'uniformit6 des avaritages pour ]es entreprises dvoluant dans les m6mes 

sectcurs d'activitds; 

* 	 et met I'acccnt sur la comp6titivit6 accrue des entreprises face A la 
concurrence intdrieure et cxt6rieure due notamment duA l'application 
systbme d'exon6ration totale pour un temps limit6 qui avait cours 

jusquc lA. 

1.4.2. - La Caisse Autonome d'Investissement 

La Caisse Autonomo d'Invostissements, cr66c par d6cret no 84 - 211 -
CNR/PRES/MCSE/IMFIMPC du 6 juin 1984, a pour vocation, le d6veloppement et la 
promotion de !'investissement au Burkina Faso. 

Elle rvicnt dans : 

le financement des invostissoments des entroprises, 
- l'octroi do garantios auXomprunts contract6s par lles, 
- la bonification des int6r6ts des emprunts contractdes par elles, 
- l'appui ,wehniquc aux entroprises, notamment en matibre de gestion. 

1.4.3. - Lo climat 6conomique et fiscal 

investissoments priv&s dbs lors qu'ils s'opposent pas aux intdrtsno dru 
pcUe,,, burkinab6, la politique du Gouvorncment sera trbs explicite h lendroit du 

"teur priv6. Par cxomplo : 

- ls msures pour lutter contre I'importation frauduleuse des produits 

concurrontiols; 
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- In riduction de 75 % du drolt fiscal h 1'hifportltion q€ul a 
romarquabloment assoupli le r6glme fiHcal au Burkina, visent 

directement A promouvoir Ic d6veloppement du secteur prlvA. It faut 
souligner igalemn t que lc gouvernement porte ue at tention 

particulitre sur Ica politiqueE comme 
* In fixation des prix, 

* Il monnale, 

* les taux d'int6r6ts, 

* la tarification, 

qui influencent 6normdment le d6veloppement des investissements du 

secteur priv6. 

It. - APERCU DES POLITIQUES ECONOMIQUES SECTORIELLES 

1.1i. - Politique et stratgic du d-velo]pemnt agricolc 

L'objectif fondamental de In politique agricolc du Conseil National de la 
R~volution est d'assurer P'autosuffisanac alimentaij. par un accroissement 
substantiel de Lt production agricole (vAg6tnle et anirm, 

D'autres priorit6s du gouvernement dans le domaine agricok ,rennent entre 
autres In sredurite, alimentaire, Ia crdation d'emploi, IPaugmentation des revenus 
et des conditions de vie du monde rural, 1'accroissement et 1- r'iversification
 
des produits d'exportation. Dans le but de 
 r aliser c: ,bjectifs, ie 
gouveriiiment envisage les actions suivantes :
 

1) P'intensification et la diversification des productions,
 

2) la r{forme agraire en e,urs,
 

3) 1'organisation et i formation du monde rural,
 
4) la sp !cialisation des r6gions en fonct ic 
 de leurs potentialit6s, les 

am6nagements hydro-agricoles ct In er6ation d'agro-industries, 

5) la maitrise des ressources hydraulioues. 

11.1.1. - Intensification des productions agricoles 

Cet objectif constitue In premibre prioritd et sa r~alisation implique la misc en 

oeuvre des actions suivantes : 
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- la'ugmentatIon de In producttvt6 par actIf ngrcole. 
al'ugmentatlon des rendementi par hectare cultlvd, 

Tout ceel permottwnt de llb6rer des terres pour d'autres cultures. 

Pour cc faire, plusicurs actions seront entreprisos dans le cadre do 
l'intensification do In production : 

'1 Au niveau des intrants agricoles : ils'agit do mottre & la disposition 

paysans les intrants indispensables. 

Pour les semences , Pemploi de varits locales ani6lioroes (et d6termin6es 
en collaboration avec los instituts do rccherchcs) sera privil6gi6. 

Pou r• les cngrais : ''accent sern mis sur le ddvcloppement et 'emnploi dc 
la iumure afin restauor In restaurer In fertilit6 des sols, et rdduire 
l'emploi do lengrais min6ral import( qui cobit beaucoup plus che,. 

II est rgalement prdvu do d6volopper lusage du phosphate naturol n6cessaire 
au mainmmn do In fertilitf, des sols en attendant la formulation sur place 
r'engrais adapt6s, aux difforentes spdculations agricoles. 

2) La mocanisat in agricole con.stitue lo secoild volet des actions visant 
nsificat ion des I)roduo tions et le d6 vcloppomunt d'un matriel 

pkrlrmant i6 au dovoloppezant (S techniuCs cultunaleS. L'objectif on 
1990 est do fournir 110 00)11 attelages suppldnititaires en traction asine ot 

bovine. Le dvelop jcen t de la motorisation in termddiaire sera aussi 
v , '' lrag6. ion clue l'offet do Ia culture attelde sur les rendemonts ne 

suit pas encore dmoiitr2, celle-ci est considdr6e comme un moyon 

important pour augmnto, hi produc, tion aricole (1). 

(1) Son inconvenient est qu'elle coml)orte des risques d'aggravation do 

I'Orosion si elle esi introduite sans pr6caution (dispositifs anti-drosifs). 



3) La lutte antl-drosive afin de dtmlnuor in d(,grn datiOn idot; terrot . 11n 

vamte programme do d6fenme, do ros ituratlop massive et do 
connervatlon du sol et des caux sera entre)rise h cot effet/ern 
hitdgr6 h un progiarome ad iunt d'am6nagement comprentnt des 
activlt6s commo le rebolsement et In rotation des pat, rages. 

II. 1. 2. - La diversification des produitlions 

Elle vise h relancer le d6veloppemont d'une ce' gammo dc 
produits susceptibles de stimulor les exportations et r6du .a vulndrabilit6 
des productions aux aldas climaticlues. 

Au nivenu des cultures do rente, le ddveloppement do In culture do iarachide 
et du soja constitue une prioritd dans les anndes h venir. Pi! les cdrdales, 
In production do mais mdritera une attention pnrticuliro. Ei. -oneerne In 
culture des tubercules laccent sera mis sur In pomme do tt..'., le manioc et 
l'igname. Parmi les productions fruitibres, celle des mangues et des agrumes 

sera privildgidc. 

Sur un autre plan, l'existence de nombreux sites nddquats ... -met d'esporer 
une promotion de In culture marafeh6re la l'dchelle nationale 'mps qu'unc 
e:,ploitatiun rationnelle do ces perintmtrcs sera entreprise tens. I1 est 
en outre ntcessaire de diversifier les cultures marafch,res ain de ,6duire la 
forte dtplidance des cultures dexportation comme le haricot vert vis-it-vis du 

marc'he Ouest-europ'en. 

II.1.3. - - Formation et organisation du monde rural 

Les actions it entreprcndrc hI cc niveau concernent : 
- In formation des paysns pour I'npplic ,.ion des th bmn- , c iniq ues. 
- In formation des coop'. toIteu; et des rospaonsnblcs de gropelents it 

In gestion et "I hI cotitjablitt} our ' de Inpermettre ddfonctionnnriser 

direction de cos sta'tlctUf S. 
- In formation et lc recyvcla ge rt'gulier des rou irs et une 

rddefinition du rc6lu de I'oncadhlemont. Steles les font:ions d'nnimation 

(aide it It constitution des groupement villngeois), d'al pui technique 
(vulgtrisction de Ilhi-I'tes techniquties dnns lc domaine d l'agriculture 
ot de Ilevagc), de reltis pour I distribution dk. ftcteurs de 
pro'.Juction, de eollecte d'informintions (enquctes, ;tlt istiques ) seront 
dd volues h I'encadreuar. I'lusieurs spcitlistes sciont foi t1s dans 
le domaine do I, Itl e nti-drosive et des cultures nmarafchbres. 
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- la mise on place do coopdratives ogricolos do production, do 
commercialisation ot de consommation. 

11.1.4. - Dana le domalne do 1'dlevage 

L'analyse do Ia situation pastorale fait ressortir trois principaux goulots 
d'6tranglements : le manque d'eau, le manque d'nlimontation h In fin do In saison 

sbehe et In situation sanitaire des nnimaux. 

11.1.4.1 - Le manque d'eau 

Le problme de manque d'eau en saison s~che concerne autant le b6tail quo los 
hommes , surtout dans los partiJ, ord, centre et centre-ouest du pays. 

A court terme, un vaste programme de construction de petits barrages et puits 
pastoraux modcrnes pourrait constituer une solution (1). D'une manibre g6ndrale 

les int6r~ts des 6leveurs seront pris en au niveau descompte des am6nagements 
avals de barrages afin d'6quilibrcr los besoins en cau des cultures irrigudes et 

des animnux. 

II.1. 4.2. - Le manque d'aliments 

Pour r6soudro cc problme, Ia strat6gie adopt6e par le gouvernemcnt est de 
promouvoir le ddveloppernerit des sous-produits agricoles la r6alisationet 
d'am6nagements pastoraux. Les objectifs de production poursuivis dans cadrele 
"'1 Plan Quinquennal do Ddveloppemcnt Popula;re sont do 5 000 tonnes de Son et 
2 cuJ tonnes de tourteux de coton. 9 000 tonnes de dr~che et '4 000 tonnes de 
mdlasse. Ceci correspond i la quantitC d'aliments; permettant d'affronter Ia 
p6riode de soudure pour environ 217 000 unit6s de b6tail. 

(1) I1 ost pr6vu la rdalisation do 250 retenues d'eau dans le cadre du PPD. 
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II semblo quo lutilisltion deH sous prodults agricoles cst d6jhj presqu'optimale 
dins une bonne partle du pays. Cecl signifle quc Ies perspectives pour 
l'embouche paysanno sont lmlt6es compte tenu du fait quo In rentabilit6 des 
cultures fourrag?res nest pas 6vidente pour leos populations qul no produlsentleuirs 
gu?,re suffisamment pour I propres besoins alimentairos. La ,itrat6glo indiqu6e 
pour am6liorer lI situation alimentairo du b6tail serait done do promouvoir la 
rotation des p/turagcs et lensmencemont des horbes afin do stimulor In 
rdgdn6ration des ptturages et d'am6liorer leur qualit6. Dans le m(me temps, des 
efforts seront ddploy6s pour accroftrc In coop6ration des agricultours. 

11.1.4.3. - Situation sanitaire du bdtail 

La 	 situation sanitaire du bdtail doit 6tre amdlior6o afin do rdduire les pertes qui 
sont h 'heure actuclle tr s 6levds. Lintervention dans ce domaine vise 
l'intensification des soins. En dohors des vaccinations, la priorit6 sera accordde 
h Ia vulgarisation des mesures d'hygibne afin de pr6venir les maladies 
contagieuses grflce programmes de formation etA des ad6quats d'information des 
dleveurs de mani6rc a les sensibiliser convenablement ui, los caractdristiques 
des vaccinations, leurs nature privontivc, lour sp6cialit6 ssit6 do les 
rep6ter rcgulibremert . 

L'attcntion scra 6galement port6e sur le ddveloppcmont des unit6s de 
transformation. 11est ainsi pr6vu : 

1) La creation do fermes laiti6res dans les zones ropices comme 

Dddougou, lfound, Orodara, Banfora. 

2) 	 La mise en place d'unit6s do conditionnoment P' 'econstitution do 
lait en poudre. 

3) 	 La crcation do centres de production , de s6lection et de s6chage do 
volaillc traditionnelle dans les principaux centres do production 
notamment coux de Kaya, Koudougou, Gourcy, Fada. 
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4) La crdation do contres d'embouche paysanne et do centres do 
rdcupdration do veaux. 

5) La rddynamisation des centres avicoles et lcur r6orlontation vers In 
production exclusive d'ocufs. 

Ces diffdrentes actions qui s'instrent dans le cadre dc In politique 
d'intensification , de diversification et de sp6cialisation du secteur de l'dlevage 
proc mnisde par le Conseil National de In Rdvolution devront permettre de donner 
i, n( -ecteur agricole une structure viable. 

Ii convient de noter qu'aucune action sp~cifique n'a 6t6 pr6vue en cc qui 
c( icerne In commercialisation du cheptel. Se ddroulant sous des conditions de 
pleine concurrence, celle-ci est favorable aux 6leveurs qui reoivent 
g6n6:-aicment des prix optimaux pour leurs animaux. L'intervention 
gouvernementale dans cc domaine sera done essentiellement axle sur 
' ugmentation du nombre de march6 de bdtail et sur la promotion des produits 

exportation. 

!i..? - POLITIQUE ET STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL (1) 

Rompant avec l'absence, par le pass6, d'objectifs dconomiques clairs et prdcis, 
le Conseil National de la Rvolution entend bitir une 6conomie nationale 
in, ndante, autosuffisante et planifi6e. Dans cette optique, l'entreprise 

usL.ielle, parce que productrice de biens mat6riels, occupe une place de 
choix dans In politique do dcvelopperient 6conomquc du Burkina. 

Trois objectifs fondamentaux sont assignds A la politique industrielle en mdme 
temps qu'est d6finic une strat6gic pou:" los atteindre. 

Le premier objectif qui constitue In prioritd des prioritds est P'autosuffisance 
alimontaire qui so situc au double plan de Ia quantit6 par le d6veloppement de 
la prductin agricolc et do la qualit6 par In diversification et la transformation 

de cette production. 

(1) 	 Extrait de Ia communication du Ministre de Ia promotion,6conomique 

au symposium. 
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Comme toute activltd do production, I'agriculture ndcosslte des moyens matdriols 
dont la qualltd est d6terminanto pour le rendoment du travail do l'homme. Et 
c'est lh quo dolt Intorvenir l'industric pour order los 6quipomonts et les moyens 
de production ncecssairos tols quo les charrucs, les tractours, les houcs, les 
charettes, los moulins, los pompes, etc. 

Toujours en amont do l'actlvitd agricole et pastorale, l'industrte dolt produiro 
les engrais et les insectleldes pour la protection des plants et des r6coltes , de 
m~me que les aliments pour bdtail 

En aval, la crdation d'industries alimentaires permettra d. diversifier la gamme 
de nos produits alimentaires tout en rdsolvant le probl~n, de la conservation 
des produits agricoles (animaux et v6gdtaux). 

Le deuxi~me objectif poursuivi A travers la politique industrielic du Conseil 
National de la Rdvolution est la satisfaction des besoins fondamentaux des 
masses populaires. 

A ce niveau aussi, 1" .dustrie est appelde h jouer un r6le de premier plan. Ceci 
est d'autant plus rdalisable que bien souvent, la matie promibre est 
disponible. Ainsi par exemple, grand producteur de coton Atre pays doit 
cr6er et d~velopper des industries textiles offrant une g, 6 tendue de 
produits finis plut6t quo de laisser persister limportation, b g, frais, de 
,'ous-produits d'autres pays quc sont les friipories. 

De mme, Ia cr6ation d'industries chimiques fabriquant notammw1 les produits 
pharmaceutiques essentiels est envisag6e (1), ainsi quo I tion et le 
d6veloppcment des industries du btiment telles les ci,, nteries,que les 
briqueteries, les menuiserie et les fabriques de t6le et de clous. 

Le troisi6me objectif do la politique industriello est la valorisation des 
ressources nationales. En dehors de cc qui pr6cbde, un acce, )articulier sera 
mis sur la valorisation des ressources min6rales par la cr )n d'industries 
extractives, surtout dans la partie nord du pays oil des filons aurif6res ont dtd 
identifi6s un pcu partout. II en sora de mme pour les cuirs et peaux dont 
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notre pays ost grand producteur, par In crdation do tanneries at d'industries 
do transformation du cuir. Prenant on compte Ia situation do notre march6 
national et nos moyens techniques et financiers limitds, In politique Industrielle 
du Conseil National de Ia R6volution p-rivil6gie les petites et moyennes unltds 
industrielles, employant des technologlessimples et peu codteuses, tant II est 
vrai que la maftrise dc I'dconomie passe par la maftrise des unitds Industrielles. 

C'est consclent de cette rdalitO qu'il est envisag6 , dans le cadre du prochain 
Plan Quinquennal, la restructuration et In promotion de l'artisanat national, 
surtout au niveau provincial, pour servir de levier & une industrialisation 
d6centralis6e. 

Bien entendu, le Conseil National de Ia R16volution no rejette pas en bloc 
l'hcritag, industriel pass6. Dans etdu c sons, prenant en compte les prioritds 
Qe iheure, il sest dotd d'un programme de redynamisation des entreprises 
essouffldes et de r6habilitation de celles qui sont fermdes. Ce programme 
concerne aussi bien les entreprises publiques que cellos qui sont purement 
priv.es. 

Ii. - LES DETERMINANTS POLITIQUES DU CLIMAT ECONOMIQUE 

La politique gouvornenentale se combine avec les facteurs exogbnes pour former 
le climat 6conomique global clans lequel op6rent les entreprises privdes. Certains 
aspec s des politiques gouvernenentales tels quo Ia rbglementation des 
investissements, le code minier visent it promouvoir le ddveloppement du secteur 
priv6. Par contre, des politiques plus generales telles la lgislation des prix et 
la prlJ ,iriue nationale de credit influencent fortement lc climat 6coriomique, 

parfois miCmo clans des directions conflictuelles; cependant dans l'ensemble, In 
politique du gouvernoment burkinabb est favorable aux investisseurs priv6s. 

Biein que dans l'esprit de certains chefs d'entreprisos, los regimes 
r6volutionnnires soient pergus conm, une menace dirig6e contre les int6r~ts 

v6s, il convient de faire remarquer quo depuis l'avbnement du Conseil 
,ional do la R6volution au pouvoir au Burkina, aucune mesure directe de 

ilationalisation ou d'expropriation n'a dtd prise contre les investissours privds 
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natlonaux ou 6trangers. Au contraire, Ia politique gouvernomentalo dans cc 
domaine sweat traduit par I'assoclation d'Int6rdts priv6s au capital et A In gostion 
de certaines entreprises d'Etat pour des ralsons d'cffIcacit6 ot do souplesse 
dane leur gestion et leur fonctionnement. 

Rdcemment encore, le Chef de 'Etat a rassurd les investisseurs prilvds sur le 
soutien et les diffdrentes facilitds que le gouvernement est dfir, i h accorder 
aux Investisseurs privds. 

U'.1. - Le Code des Investissements 

Rdvisd en Aotit 1984, lactuel Code des Investissements du Burkina redresse un 
certain nombre d'imperfections commun6ment reconnues au pr6cddent Code. Eli 
particulier, le nouveau code sp6cifie clairement les activit6s prioritaires, garantit 
un traitement uniforme aux entreprises appartenant h Ii branche et 
dimiue la durde et l'6tendue des avantages fiscaux tout itenant un 
ensemble de dispositions favorables aux investisseurs 6trangers : principe de 
non discrimination, possibilitd de transfert aux devises convertibles, recours A 
l'arbitrage, etc. 

L'une des innovations de cc code est la suppression du rdgime do Ia convention 
d'&d'iblissoment au profit do 3 r6gimos d'agrment, comportant dc- avantages 
d6gressifs dans le temps. La raison en est quo le r6gimc do convention durait 
environ 25 ans (plus d'dvcntuelles prolongations), cc qui 6t. fure h fig r 
les relations entre l'Etat et les investisseurs sur une trop lo, ,de. 

En outre, ii so posait aux entreprises conventionndcs do s6rioux problbmes 
d'adaptation face a l'Cvolution do la situation dconomique, notamment lorsque 
celle-ci, on fin d'agr6mcnt, devait retomber duns le r6gire de droit commun. 

Pour r6soudre cet ensemble do probIbmes, be nouveau code pri oit un systbme 
d'avantages ddgrcssifs comportant des facilitds fiscales et niL.res dont Ia 
durbe varie selon le cas entre 2 et 5 ans. 
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Tabloau no 18 

COMPARAISON DES CODES DES INVrSTISSEMENT6 DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 

Prddlode Maximale d'Exemption des Taxes h l'Importation Exemption 

sur i'F.quipement sur les Matires 16res des Taxes sur les 
Entreprses 

** 

BURKINA pendant la pdri de 2 ans Aucune sur le BIC 
de l'installation 5 ans maximum pour 

la T. P. A. 
C'OTE D'IVOIRE ------- tout peut Atre stabilis6 jusqu'A 25 ans--------------

MALI 3 ans 20 ans 	 BIC, 5 ans. Toutes 
les taxes et les droit 
d'importations peuver 
8tre staibilisds jusqu'l 
20 ans. 

MAURITANIE 3 ans 10 ans BIC, 3 ans. Le r6gim 
global des taxes peut 
6tre aussi stabilis6. 

NIGER 

- Entrep. locales 15 ans 15 ans 	 BIC, 15 ans maximum 
TCA rdduite de 2/3, 
15 ans maximum. 

- Investisseurs 
Etrangers 10 ans 10 ans BIC, 10 ans maximum 

TCA n6gociable. 

SOURCE : Communaut6 Economique de I'Afrique de l'Ouest (CEAO) 

* L'exemption porte sur l'dquipement et le premier lot de pices de rechange au 

moment de linstallation de l'usine. 

* Me h l'expiration de l'exemption du Code des Investissements, les grandes 
industries 	peuvent recevoir une reduction de 75 % des droits d'importation pour 
es matibres premibres.
.n outre, les entreprises agrdes b6n6ficient d'un r6gime similaire h celui de 

l'admission temporaire pour les matires premibres importdes. 
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Cetto rdductlon dos avantagos tiont compto dgaloment do l'obJectif du 
gouvernement qul eat do maftrisor les rossources fiscales afin d'endiguer los 
ddficits budgdtaires.( 1) 

En outre, dans le souci d'accroftre une plus grande maftrise dos nationaux sur 
le sectear Lndustricl, le Code des Investlssements actuel exclut les entroprises 
totalement dtrang~res et encourage au contraire lea Investissoments mixtes, 
assoclant lea natlonaux aux 6trangers. 

Comme moyens d'incitation, le Code des Investisser ffre sans 
discrimination aux investisseurs privds nationaux comme 6tra gers It, avantages 
sulvants :
 

- des avantages fiscaux g6ndraux dont In durde diff selon lere rdgime 
d'agr6ment A , B ou C. 

- la possibilitd de lesrapatrier b6ndfices, 

- i garantit en outre, les investisseurs contre toute nationalisation sans 
d6dommagement. 

Le nouveau Code distingue trois rdgimes prioritaires 

Sont eonsidd,re!s eomm0 hautement prioritai 'es (r6gime A) 'it6s qui 
transforment les matibres premibres locales, par exemph. industries 
alimentaires, textiles et les tanneries. De plus, le rdgime inclutA les 
entreprises cornmerciales de b6tnil, le tourisme et la production d'intrants 
agricoles. Le second groupe prioritaire (rdgime B) est celui des entreprises qui
produisent des biens de consommation eourantes telles que les piles, les 
bicyclettes.le rnatdriul de cuisine et de toiture; tandis que le groupe le moins 
prioritnire - les entreprises soumises au rdgime C - s e rntposent des 
producteurs de biens non-indispensables tels que les boissonw Uolisdes, les 
tabacs et les articlels de luxe. 

(1) En effet, en 1983, In Direction Gdndrale do lIndustrie et de l'Artisanat(DGIA) estimait quo les exemptions accorddes aux entreprises agrdes onmatidre de droits et taxes d'importations s'dlevaient h elles seules h 6,5milliards do francs CFA soit environ 1/3 de la valeur ajoutdo des grandes
unit(s industrielles. 

http:bicyclettes.le
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Los avantagos dos trois rgimoes aont trbs similairos et no diffirent qu'en 
dur~e. Tous los r6gImes comportent des exoptions do drois d'Importation 
su," '6quipemont Initial et pendant deux ans sur los matibres prcmires. 
Le 'reprises pouvcnt ainsi pr6tendrc 1i des r6ductions de taxes dans 
plus 4 domaines pour des pdrlodes allant de 2 h 5 ans suivant lc regime 
et Ia ta..,. 

Commo on pout le voir dans le tableau 3 de In page 69, les rdvislons 
roih mt le nouveau Code des Investissements moins g6ndroux que ceux des 
pays voisins. Malgr6 tout, Is avantages financiers sont considdrables. 

Cep( idant, l'une des insuffisances du Code r6side dans le fait qu'il n'offre 
pas Ia possibilitd aux investissomonts puremont agricoles de b6ndficier des 
dispositions avantageusos qu'lil pr6voit. C'ost lh un handicap fondamontal 
au d6veloppoment do ce sectour qui constitue le moteur de notre 
devu , , nt dconomique et qu'il conviendrait de surmonter rapidement 
par Ia misc en place d'un code agricolo. 

111.2. - Politique fiscalo 

La politique fiscale du gouvernemont affecte directement les entreprises 
b -t : travers le proccssus de collecte des taxes. II existe 
elictivement une forte correlation e los recettes budg6taires do !'Etat 
et In ponction fiscale exorc6o sur los entroprises, notamment celles du 
secteur priv6 qui supportent lessentiel des prdlhvcmcnts fiscaux. 

Ap. - une longue pdriode de relative stabilisation fiscale, les deficits 
budg6taires croissants, qui ont caraet6ris6 ces doriires anndes, oant eu de 
fortes implications sur la politique fiscale du gouvernement et In masse des 
imp6ts supportds par les entrcprises. Ainsi, dus la fin des annes 1970, 

'at a renforc seS structures de perception, reiev6 les valeurs 

mer riffles on 1982 et en Aofit 1984. rrduit Ia dur6e des exeptions 
accoruocs dans le cadre du Code des Investissemcnts. Tout r6cemment 
encore, Ia pression fiscale sest accrue avec In loi de finances 1985. 

Cependant los niveaux de taxations fiscales au Burkina Faso restent en 
g6n6ral maoins M1cv6s quo ceux des Etats voisins. 
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A i'lmage do la plupart des pays do l'Afrique Occidentale, le systbmod'imposition burkinab6 est complexe ot compto nombreun 61evd do drolts ettaxes dont les prlncipales sont : I'IBIC, I'IMFPIC, II ltTCA, Patente, IITPA, 
etL. 

Pour Ia plupart dc ces lmp6ts, II Iol de finances de 1985 s'est t lduit par un 
accroissement do lours taux respectifs.
 

L'accroissement 
 do iapression fiscale a 6 essentiellement dict6 par les objectifsde croissance 6levds du Programme Populaire de D6velopp . Comme IIpolitique 6eonomique gouvernementale 
se fonde 6galement sL. rincipe do"compter, sur ,bs propres forces", In fiscalit6 apparaft comme nstrument
privildgi6 de collecte des ressou'Ceos d'investissement ncesseires pour soutenir
le rythme do ddveloppement 6lev6 que le Conseil National de li Revolution 
entend promouvoir au cours des prochaines ann6es.
 

En 
 tout dtat de cause, le Burkina, pays enclav6, doit faire face h deux 
impdratifs A travers sa politique fiscale :
 

- se procurer les 
 reettes n6cessaires pour financu. , dpenses
indispensables pour promouvoir son ddveloppernent;
 

- creer un climat 
 propic e l'investissoment. 

Toute In politique fiseale gouvernementale 
so rambne I IIn co, iation do esdoux tendance,, conflictuelles. La n6cessit6 de coneevoir de sures fiscales
bier, approprihes et une restructuration d'ensemble du systbroe fiscal actuelapparaft plus que jamais critique si 'on veut 6 viter que les mesures destin6cs hl'augmentat ion des iessoUroe, fiseales de I'Eltat ne se traduisent
syst6maticuement 
 iar lun aecroissement des taux d'imposition. Une telle solution
qui ne correspond pas ndeessairement it une imposition optim . i tendance Id courager les investissements et les contribuables respect ;x do leurs
 
obligations fiscales. 
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Une dvaluation plus complbte do In population flacaliable, de l'nsilette ftscale et
 
des matitres Imposables ainsi quo l'am6ltoratlon du recouvrement contribucralent 

ndement A am6liorer In structure des revenua fiscaux. (1) 

111-3. La politique des prix 

L,.. est assurdment un parambtre d'importance critique pour In stratdgio de 
march6 et pour Ia rentabilitd de lentreprise. C'est pourquoi sa fixation h un 
niveau optimum revdt une importance capitale pour l'op6rateur 6conomique. 

La politique gouvernementale vise en la matibre deux objectifs de sens oppos6s 
In protection du consommateur et lincitation du producteur notamment agricole. 
L. ..,;iiation de ces objectifs contradictoires rend particulibremcnt difficile in 
mise en oeuvre d'une politique incitatrice des prix, notamment en ce qui 
concerne le productour agricole. 

La politique actuelle des prix est globale ot couvre virtuelknent tous los 
'ts import~s, les produiits locaux manufactur6s A grande 6chelle et ceux de 

lagriculturo. iI wistc deux types de contr6le : 
le contr6le par le blocago des marges commerciales, et 

- la fixation directe du prix ou l'homologation lorsqu'il s'agit des 
produits industriels. 

ia politique au gouvernement a 6t6 jusque lI favorable aux producteurs 

agricoles . Ph gen6al, les autorit6s ont augment6 plus rapidement les prix 
officiels au produeteur que ceux des intrants agricoles. En outre, les prix des 
ctr6tils se sont acrus plus rapidenjent que ceux des cultures non vivribres 
commo le coton. 

(1) los tableaux A6 & A7 n clonnenI Vn rapport0 des emissions au recouvrement, 
f6rieur h 54 %en 1983 pour le BIC, 72 %pour I'IFR, 83- pour IRVM... 
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Malgrd cotta volontd d'encourager le productour, la fixation des prix agrlcoles so
hourte au conflit inh6rent aux objoctifs do sons opposfs (h savoir l'incitation du 
productour par rapport h Ia protection du consommateur). Ce conflit ost h la 
base du falt quo los prix au productour demeurent encore rclativement bas et 
contribuent A freiner I'accrotssoment do la production et compromet hk rentabilltd 
des investissements agricoles, notamment au niveau des cultures irrigudes dans 
des zones amt6nag~es lc plus souvent grAce i lapport de capitac ,ngers. 

Par ailleurs, Ia politique actuelle introduit une assymtrie en cc qui cerne les 
prix des c6r6ales. Outre le fait que la fourchette entre les prix au producteur et 
ceux au consommateur (clest-h -dire La marge de commercialisation) est 
relativement faible, les c6rales sont lune des rares dem,6es pour lesquelles 
l'incorporation des coots diff6rentiels de transport dons la structure du prix de 
vente nest pas autorisde. Le prix 6tant uniforme sur lensembi. r , territoire 
national, les cornmcrcnnts privds no sont pas incit6s A commer( c6rdales 
dans les rdgions 6 loign6es. L'OFNACER est done obligd d'inturv,ivl soul dans 
ces rmgions et le plus souvent Aiperte. 

Sur un autre plan, le systbme actuel de contr6le et plus particulibrement 
lhomologatior administrative lourde et complexe des articles locaux eo')lribuent A 
ralentir les activits iadustrielles en faveur des activit6s purer erciales. 
Dans certairis cas aussi, ies prix homologuds sont fixes it un niv ,ement bas 
qu'ils compromettent In santo financilre des entreprises, comme on pout le voir 
avee l'-xemple de la SOSUJCO, et do I'OFNACER. 

Au flivoau indust rl, le systrnMC aetuel de !homologation crde l'anxi6t6 e, reduit 
l'intrjt des homms d'affmr s aux activits d'in vestissement industriel. 

111.4. - Politique Coamereial' 

Bien que d'essence lilb('rale, la politique commerciale du Burkin -te axde sur
 
la recherche 
 dune millcure organisation et une maftrise effec' du commerce 
exthricur, par Iii programmation et la silection des importations imn de rdsorber
 
le d6ficit chronique de Ia balance 
 coramerciale et r6duire les coots
 
d'approvisionnement. 
 (1 )Pour cla plusieurs actions ont dtd entreprises par le
 
gouvernement. 
 Elles visent: 

(1) Voir on annexe le statistique du commerce extdrieur Burkinab. 
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- Le 	ddvoloppoment ot In maftrise des circuits Intornos do distribution. 

- La rationalisation des structures d'importation, notamment par In 
centralisation des achats import6s do prodults do gronde consommation. 

- La diversification des sources d'approvisionnement et In recherche do 
nouveaux march6s pour les produits d'exportation du Burkina. 

- La promotion des produits nationaux et lI protection du march6 national 
en particulier celui des produits agricoles comme les fruits at ldgumes 
dont le Burkina est grand producteur . (1) 

La rbglementation actuelle comme In libert6 despose principe 	 importat.ons et des 
exportations. Cependant la necessit6 do suivre l'6volutioa du trafic commercial 
ambne dans certains cas las pouvoirs publics A orienter los flux commerciaux par 
le truchement des contr6les administratifs et par la fixation de tarifs 
prdf6rentiels. 

A l'importation, trois types d'autorisations sont exigds solon la nature des 
produits : 

- l'autorisation spdcialo pour les produits d'une nature particulibrement 
sensible (armes, munitions, appareil do transmission, etc.) 

- In licence pour los produits sujcts li contingontements (2). 

- l'autorisation pralable d'importation. 

A i'exportation, i'administration exige 6galement pour certains produits spdcifiques 
(or, cdr6ales, produits du ori), une autorisation pr6alable. 

(1) 	 II conwent de noter cct-Uf- qu'au mois do juin 1985, cotta vclontd des
autorit6s gouvernementales s'st traduite par une rdvision en hausse do II
fiscalit6 applicable iI i'importation des fruits et l6gumes, afin do prdserver le 
march6 local aux entreprises nationales productrices. 

(2) A Ihoure actuelle souls quelques produits font l'objet do contingentement h 
i'importation: pile, pnoumatiquo pour cycle et cyclomoteur, mousse pour
matclas... 
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Cepondiint, les autorisatlons sont normaloment accorddes aux commcrcants et elle 
somblent donc rdpondro davantage au souci des pouvolrs publics do sulvre los 
opdratlons du commerce ext6rlcur plut6t qu'h celul do dissuader los transactions. 

Les accords commerclaux et les tarifs prbf6rontiels Influencont 6galement los flux 
commerciaux du Burkina. Si les dlffdrents accords conclus par le Burkina relvont 
do In volont6 des pouvoirs publics de diversifier les sources d'approvisionnement 
et d'6largir les circuits de distribution do nos produits, lour impact reste 
copendant faible dans un grand nombrc do cas, compte tenu do labsence de 
traditions commerciales avec los nouveaux partenaires et de l'existence do 
barribres non-tarifaires tellcs que li langue, licomp6titivit6 des produits import6s 
et surtout la monnaie. 

La politique tsirifaire du gouvernemont suit des preceptes communs : elle vise 
essentiellement A promouvoir l'activit6 6conomique locale. Les tnrifs actuels qui 
fixent un bar6me plus 6levd pour les taxes d'importation quo pour les exportations 
contribucnt h cet effort do promotion des exportations et d'encouragement A 
lindustrie nationale. Dans grande des cas, pour IaIa majorit6 promouvoir 
production des industries do transformation locale, l.s droits d'importation sont 
plus ,dlev6 saur los produits finis que stir les matiores prenin'res et les produits 
intermodiijires. Cependant, ilexiste Cotnaies anamalies dans In structure tarifaire 
qui sont de nature a decoLIaOgor la transformation industrielle : e'est le cas 
notI11enlt ipour les banrrs do for qui sont tixels plus lourdemont que les produits 
finis importes, et surtout pour Certains 62quipeaxents et leurs pieces do rechangos 
(machines agricoles, 6quipement pour 'Partisanat... 

D'une mani x'e gkan rale Ia fisalit do porte au Burkina demeure relativement plus 
61evde que celle des pays voisins dot6s do d6bouch6s maritimes et qui sont par 
cons6quent en situation concurrentielle plus avantageuse. 

11 convien de remiTNIquer cepondant qu 'une r6vision d'ensemble do la structure 
des droits et taxes de porte est envisag6e par les autorites gouvernementales, 
daris le but de donnor un nouveau souffle h notre commerce ext6ricur et 

in t6rieur. 
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111.4. - Politique mondtnire 

La politique mon6taire constitue un autre 616ment el6 du climat 6conomiquc 

national, affectant h In fols l'approvislonnement en argent, In disponibilltd du 

crddit et les taux d'emprunt appliqu6s aux entreprlses. 

L'appartenance du Burkina A 'Union Mon6tirc Ouest Africaine (UMOA) (1) 

d6termine cn grande partie se politique mondire. L'Union exige pour ses 6tits 

membres une monnaie unique, le franc CFA (2), une briciue centrale commune, II 

BCEAO (3),des r6serves de devises centralis6es, le libre transfert des fonds, une 

l6gishation banceire commune et uic structure commune de teux d 'int6r6t. 

C'est in BICEAO qui dins chaque pays de [union est chargde de l'6mission 

mon taire, de veiller hi 1'applice tion de le riglement t ion benceire, de In 

rdglementetion des chenges, de In politique gdncrele de in monneie et du cr6dit 

(volume de li masse rnondteire, volume des credits it l'teonomie, volume des 

interventions de la benque cent rle, fixation des taux cd'int6rt etc. . . ) d6finies et 

erretees pai les autorites mon ih-es au niveiu des diffdrentes instances de 

l'union mon6taire et de In banque centrale it savoir le conseil des Ministres, le 

gouverneur, le conseil d'administration de lin BCE'AO et les comit~s nationaux du 

Credit. 

La politique mon6t!ire du Burkina s'oxerce done dans le cadre des structures et 

des rbgles ainsi fixcles par I'UMOA, por le truchement do son Comitd national du 

cr6dit et sa participation aux diffbrentes instances de l'union qui d6termihent les 

objectifs de La politique do 1a monnaie et du credit de l'union. 

Bien quc IC principe de cette d6termination prenne en compte la situation 

6conomique et les besoins sp6cifiques de checun des Etats-membres, on ceonstate 

cependant dns Ic cas du Burkina Fso clue les concours financiers accordes it 

!'kconomie ont jusque lit tr6s peu touchd les secteurs prioritaires tel quo 

!'agriculture. 

(1) 	 L'UMOA regroupe 7 Etats membres : Burkina Faso, 36nin, C6te d'lvoire, 

Mali, Niger, SCn6gal, Togo. 

(2) 	 le franc CFA est le frane de it Communnutc5 financibre Africaine. 

(3) 	 BCEAO : Banque Centrale des Eltits de I'Afrique de I'Ouest. 
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Cet dtat do choses o'explique en partie par des lacunes au niveau du 
fonctionnoment du Comitd national Burkinabb du Crddit et du systbmo bancairo 
local. Mais cos lacunes n'expliquent pas tout A elles soules. D'autres l6dmonts 
non moins importants contribuent A accentuer les p.'oblhmes do financcment au 
Burkina Faso. Compte tenu do i'indgalit6 de ddveloppernent des dconomies des 
Etats membres de l'Union l'uniformitd des taux d'intdr~ts exerce sur la 
disponibilltd du crddit ct l'accts au financement bancaire des contraintes 
diffrentes selon les pays. Ainri pour le cas du Burkina Faso, le n!veau des 

taux d'intdr~ts appaiaft dlevd si Pon tient compte de la situation dlensemblc 

de nos entreprises et du niveau relativement bas des prix qui nont pas 
connu de hausse importarito depuis plusieurs ann6es. La fourchette des taux 

d'intdr6ts applicables au scin de l'union est fixde par In BECEAO. Au 

Burkina, l'Association Professionnelle des Banques et des Etablissements 
Financiers (APBEF) a dtabli A son tour des critbres pour fixer les taux 

d'intdrits scion le chiffre d'affaircs des entrepriscs et ce, dans les limites 
fixdes par la BCEAO. Cette pratique qui constitue une vdritable collusion en 

cartel des banques pri.maires locales 6limine toute concurrence entre les 

banques au nivcau des taux d'int6rt et ne tiint pas compte de l'importance 

de la capacitd de i'fmpruntcur A honorer ses engagements pour !a 

ddtermination des taux d'intdr6t qui lui seront app!iquds (1). Elle a des 

implications importantos sur la distribution du crOdit. En effet, tres peu de 
crddits parvionnent. dans ces conditions aux PME, notammont h celles du 

sectour agricole qui ralisent un chiffre d'affairc,' gdndralement peu 6lev6 et 

dont les aetivit6s prsentcnt un risque pils important. 

11 convient de souligner cependant qu'une politique de taux d'intdr6t bas est 
diffieilement envisageable compte tenu des cofits d'administration gdn6ralement 

clevts des petits crtdits et do limpact quc pourrait avoir uric telle ddcision 

sur la disponibilit6 du cre(dit notammont en milieul rural. 

Les possibilits de solution hi court terme ,tcot ensemble de problImes, 

risident en grande partie dnns la mise en oeuvre d'une politique cois6quente 

de mobilisation de I'6parfrne qui permettrait d'am6liorer la structure des 
ressourees d- banques. Cependant, cette perspective semble b I'heure 

actuelle bloqude par le niveau des revenus des m6nages et pa' eelui des taux 
d'intdr~t servis aux diSposants : un rcente dtucle du FMI a permis on effet 

d'etablir que les taux d'int~r ts rtels perQus par les cipargnants sont devenus 

largement n6gitifs depuis 1973. (2) 

(1) Voir tableau do Ia page 80 

(2) Voir tableau do Ia page 81. 
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En tout dtat do cause, on no saurait concovoir un rolbvement dos taux d'intdr~t 
actuels (h I'6pargne ot h l'omprunt), anns une politique globnlo do rolvement 
dos prix ot sans une concortation d'cnsemble au nivoau dc I'UMOA. 



80 Tableau nO 19 

BURKINA FA SO 

STRUCTURE DU TAUX D'INTERET ETABLIT PAR 

L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES BANQUIERS DU BURI{INA 

Entreprises Classdes selon Taux de Taux d'l 
le Volume Annuel de Ventes Classification Base Margqe tdr LtofI 

4 milliards de francs CFA A 10,5% 3% 13,4 

2 - 4 milliards B 10,5 3,5 14 

1 - 2 milliards C 10,5 4 14,50 

200 - 500 millions E 10,5 4,75 15,25 

200 millions F 10,5 5 15,50 

SOURCE : Andrew D. Cao, Opdrations Bancaires et Financement de l'Entreprise 

au Burkina Faso, "page 16." 
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0Tableau n 20 BURKINA FASO 

EVOLUTION DES TAUX D'INTERETS REELS 
(Pourcentage) 

TAUX PAYE POUR TAUX PAYE POUR LES PRETS 

ANNEE INFLATION LES DEPOTS BCEAO MAXIMUM BCEAC TAUX PREFERENTIEL 

NOMINAL REEL NOMINAL REEL NOMINAL REEL 

1975 11,7 6,4 -5,3 13 3,3 8,5 -3,2 

1976 2,8 6,5 3,7 11 12,2 8,5 5,7 

1977 20,7 6,5 -14,2 13 -5,7 8,5 -12,2 

1978 13,9 6,5 -7,4 13 il 8,5 -5,4 

1979 13,4 6,5 -6,9 13 1,6 8,5 -4,9 

1980 11 8,3 -2,7 15,5 6,1 11 0 

1981 13,9 8,5 -5,4 15,5 3,6 11 -2,9 

1982 12,8 10,5 -2,3 18 7,2 13 2 

1983 10 9,5 -5 15,5 7,5 11 1 

SOURCE: IMF, "Upper Volta :Recent Economic Developments", 2 Juin 1983 pp. 96-98; 

IMF "Currency Unions", 31 Aofit 1982, pp. 34a, 37; Compagnie Interafricaine do 

Conseil Finacier, "Etude du Syst6me Financier de la R6publique de Haute-Volta", 

1984, p. 65; et le personnel de la BCEAO. 

Les taux rdels sont obtenus en soustrayant l'inflation du taux nominal. 

** Taux sur les dpots hiterme de plus de 1 an. Taux de ddp6ts maximum 

Obtcnu en prenant le taux nominal + 2 % frais administratifs - inflation 

Peuvent 6tre b6n6ficiaires des taux pr6f6rentiel, les activit6s de commercia

lisation des cdr6ales, les pr6ts aux petites entreprises et aux nationaux 

construisant leur premibrc r6sidencc. 



TROISIEME PARTIE 

PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES BURKINABE 
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Malgr6 In tendance h In baisse qul a caractdrisd 16conomil du Burkina au cours 

des cinq dernires anrdes, les entreprises burkLnabb, nottimment celles du 

des tant h court terme qu'hsecteur priv6 renferment potentialitds d'expansion 

moyen et long terme. 

Plusicurs traits dc notre dconomie rendent ces perspectives do d6veloppement 

possible : l'existence d'un exc6dent important do terres cultivables pour 

vari6, d'unel'agriculture, un potentiol minier important et l'existence 

marchd et enfin la place do choix rdservde auxmain-d'oeuvre abondante et bon 

de ddveloppement oconomique.investissoments priv6s dans lts programmes 

Par ailleurs, la volont6 des autoritds politiques de promouvnir la croissance de 

au cours des anndes A venir, so traduit par lal'6conomie L un rythme 6lev6 (1) 
ces nouvellesmise en oeuvre de programmes sectoriels qui renforcent 

perspectives do d~veloppement. Ces programmes concernent : 

oii 	 LEtat soutient activement les initiatives des- le secteur agricole 

investisseurs, 

- le secteur du btitiment et des travaux publics qui connait 

un boom avec la mise en place d'un vaste programme doaujourd'hui 

construction dinfrastructures et do logements sociaux, 

aussi consentis par le 
- Le secteur commercial ofi des efforts sont 

pour pr6server le march6 national aux entreprisesgouvornement 

locales, etc. 

mesures ont 6t6 prises pourParalblLement aux programmes scetoriels, des 

conomique lutte contre In fraude douanitrc,amdliorer le climnat 
, meilleure protectionassouplissement do la fiscalit6 sur Los mati~res premibres 

des 	entreprises locales et assainisslment do La dette publiqu(. etc.(2) 

(1) 	 cf. Programrue Populaire de D6veloppement (PPD) et Plan Quinquennal de 

D6veloppement Populaire 1986 - 1990. 

d'amnistie fiscale (pnqrtiillo) a 6t6 prise(2) 	 Recencement encore une mesuro 

afin de relancer L'activit6 6conomiqc. 
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Cet ensemble do mosures devralt permottre do rolancer ls InvHtiUssoments dans 
plusiours sectaurs de In vie dconomlque nationale et contribuor h revitallser 

los unltds Industrielles et commerciales actuelloment essoufl6es. 

k court terms des progr6s peuvcnt 6tro r6alis6s grticc h une plalne utilisation 
ies dquipemcnts industriels (actuellement sous utilis6s), h 'amdlioration do In 
collecta, de Ia conservation et de Ia commmcrcialisation des produits do 
l'agricultura at de i'dlevago actuolloment caract6risds par des partes importantcs(l 

Par ailleurs In r6alisation do petites et moyannes retenues d'eau, las 
amdnagements d'hydrnuliqucs, et les grands projets en cours (Sourou, 
Kompienga, Plaino do Douna, etc.) contribuant dgalement A ouvrir de nouvelles 
perspectives pour 1'6ievage et pour le d6veloppement de In production agricole 

et agro-industrille. 

A long terme, es progris dconomiques devront 6tre surtout envisag6s en 
rapport avec l'am6lioration g6ndrale des performances agricoles. 

I. IDENTIFICATION DES POTENTIALITES DES DIFFERENTS SECTEURS 

ECONOMJQ UES 

I.1.- Secteur agricohJ 

Pnrmi les opportunites qui s'offrcnt aux invcstissours qui s'intdressent au 
socteur agricolo, plusieurs domaines peuvent 6ire identifi6es. Tout d'abord au 
niveau des cultures pluviales, ilexists des possibilit6s non ndgligcables compte 
tenu du fait qu'it I'hleure actucllc 30 7,seulo~nent des terres eultivables sont 

exploitdes. 

Bien que cette possibilit6 soit Iimit e par le problime do Ia pauvr6t6 des sols at 
do l'rosion, elle peut 6tre r6aliskc en combinaison avec Viaplication do 
techniques do production intensive nssoeiant lutilisation d'engrais, d'he 

bicides, de semences se.dhoctionrifos et d'kquipements plus adnpt6s. 

(1) D'apres l DEP /MAE (Direction des Etudes et de I-nPlnifieaion du ministe 
de 	l'Agriculture et do lElevage) les pertes de r6eoltes au niveu do 
'agriculture so chiffrent entre 5 et 20 %selon les ,'egions. 



L'ntcnaification at In diverification des cultures dolvent Otre 

enviHngdes comme une vole susceptible de promouvoir rapidement les 
revenus des agriculteurs grlice h l'augmentatlon du surplus 
commerclalisable. 

Ln vulgarisation de In culture irrigudc constituc 6galemcnt un outre 
facteur important pour le d6vcloppement des exploitations agricoles. A 
l'hcure actuellc, 1%sculement des terres cultivables est irrigud; 
mais cc chiffre pourrait croftre rapidement grAce A In promotion de 
l'irrigation b)petite 6chello pratiqu6e actuellamcnt dans les plaines 
amdnag6es et par quelques exploitants piivds. 

Ceci ouvrira't des perspectives int6rcssantes pour le d6veloppement 
de In culture do certains produits prdsentant un fort potentiel 
commercial comme par exemple les fruits et ldgumes (poivre, asperges, 
fraises, mangue , haricots veris, melon, citron, pomme de terre, 
oignons), notmment pendant Ia saison sbche cet~eob activitd 
bdndficie non seulement d'une main d'oeuvre abondante et bon 
marchd, mais auss! de possibilitcs d'exportation intdressantes sur les 
marchds europeans ',contre saison) et africains (C6te d'Ivoire -
Togo).
 

Le d6veloppement des C-neigies noivelles et renouvelables d'origines 

v6gdtale offre 6galement un cadre de d6veloppcment propice aux 
unit6s agricolos. 

Au niveau de l']evage, l'abattage et la transformation de la viande, 
l'association iI l'agricult ure et l'inten ;ification ouvrent des 
perspectives de ddveloppement pour cetto activitd qui b6neficie d'une 
demande (intdricure ct cxtfrieure) en expansion. 

D'un c6t6 ii existe un potentiel productif intdressant , de l'autro des 
march6s r6mundrateurs pour deouler cetto production. Ces doux 
p6les ont simplement besoins d'6tre rcli6es. Pour cc faire, les 
pouvoirs publics doivent do plus en plus conjuguer leurs efforts 
(dquipements, infrastructures) i l'ing niosit6 des entrepreneurs 

burkinabb. 
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1.2. - Secteur industriel e agro-industriel 

Pour les entreprises industrielles, les perspectives do d6veloppoment reposent 
tout d'abord sur li possibilitO d'augmenter h court terme les productions par 
l'am6ltoratlon du syst(me do gcstion d- hi production o l'utilisation optimale des 
dquipements vxistunts. 

Ceponclant, In concr6tisation dc cette possibilitd exige oopendant une 
restructuration et une 	orientation serieuse des unit6s actuellement !rrtdes. (1) 

A plus long terme, l'expunsion du secteur industriel ddoendra surtout des 
possibilit's do transformation des ressources nationales, agricoles notamment. 
Dans ce domnine, les potentialit6s sont dnormcs et vont do In transformation des 
fruits et l6gumes (confitures, pur6es, coneentr6s, conserves. .. ) A celle des 
produits de I'dlevage (y compris li viande, le cuir, le lai et les oeufs). 

Compte tenu do li forte d6pendance des industries de substitution vis-h-vis des 
matibres premibres d'importation et de lacoroissement du pouvoir d'aehat local, 
les possibilit6s do dcveloppement de cette catgorio d'units semblent lirnitdes. 
En effet dans un pays comme le Burkina Faso, tout ddveloppement industriel 
fond6 sur une strateigio de production do biens de substitutions aux 
importations trouve 6videmment trbs vito ses limites dans ia taille r6duite du 
marohe intorieur et dants In fait que soule une fdible portion de . population 
prend part it l' 3 conomiu- monetaire. Ces limites se trouvent par ailleurs 
accentudes par le fait qtuc les populations urbaines qui constituent I'ossentiel du 
march6 pour co type de production reprdsente un faible pouroentago 
(environ 10 , 15 ',) de lIa populhtion totale caraetdrise par I'existence do 
segments importants dont Ic pouvoir (lachat reste trcs rdduit. 

Les petites unit(s; inldustrielles et agro-ia dust rielles sont celles qui prescn tent le 
plus do possihilites, mais leur ddvloppemnent reste conditionn6 par le sucebs de 
li politique agricole. On peut done penser que dans les annoes .I venir, le 
ddveloppement du soeteur industriel dpendra surtout du rytlhmc d'acoroissement 
do la production ngricole tandis que los perspectives pour les industries do 
substitution restent essentiellemnt lioes it l' ,mnlior tion des rOveies. 

(1) 	 I1 convient do renmrquer i Cotelotfft quo I0 GOB1 vient de mottve on plack, un 
programme de rhabilitation (t Ia zone do K()SSC)I)D. 
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L'exploltation mini6re constitue un autre domaine important pour ,e 
d6veloppement de l'actlvit6 6eonomique, particulibreorent pour le d6veloppement 
des petites ontreprises d'exploitation minitre (orpaillngc et exploitations 
scmi-Industrielles). 

1.3.- Sccteur Commercial 

A court terme, les perspectives de d6veloppement des entreprises commerciales 

doivent surtout Otre vues en rapport avoc li commercinlisotion des productions 
locales dont lexpansion pourrait reposer sur lexistence d'un surplus agricole 
inexploit6s au niveau de certnines r6gions. 

L aussi le d6velopperent des entreprises burkinab6 d6pendra surtout done de 
l'amlioration de Il production agricole et pastorale, permettant non seulement 
d'aceroftre les revenus et In demande nmis aussi delocale, fournir des matibres 
premi6res et une base solide et diversifiUe pour l'activit6 des industries locales 
de transformation dont les produits seront distribu6s par les commerqants. 

1.4. 	 Secteur do : iment et des travaux publics 

La volont6 des autorit6s gouveriementildes de promnouvoir les entreprises du 
b,"timent et des tiagvaux publics en particulier :ins h. domaine de ll 
construction de logeonents sociaux, I'existnce d'kquipeients sous utilisCs et les 
besoins existn ts constiti.nt los princip:iux 616ments q ui rendent possible le 
d3vloppomen-t du secteui do biitiment (A des travaux publics du Burkina i 
cour t t moye tirae. Ces possibilit ,(spourrient 6tre rapideme|t concrotisees 
si los mesures 6cooinoiq u es inonees par les autorit s gouvernenientales 6taient 

raises on oeuvre dls un bref d61ii. ( I) 

A pius long terw, h.,ls perspec tivos (10 d6veloppocnt reposent sur 
lorganisatimo de II profes.ion notmuewt ou niveanu des tAeherons Ia formation, 
et Ic ddveloppeniet des coipctocos des chefs dentreprises et surtout sur 
lorganisotion de la sous traitance qui offre un champ propice pour I closion 

des P~IlE. 

(1) 	 Au cours do Il visite do coutoisie quo les p:iitit'ipait,;al synmposiunm (lot
rendu au Pr6sident du laso, clti-tei lol' it llll l c t quo (t's '.- l o 
ecorrninomues srtiaont Iurisos duos no Ih Iv\t'oI I' f' 

linvestissenljllt dans It' doliooilt' (1,' I;1 'I)l l tl , t,'- . * ,'. 

http:constiti.nt
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D'autres mesures comine In r6duetlon de In fleiallte Sur les mit6rlaux et le 

mat6riel de construction, Illbgement des formnlil6s administratlves et des 

cautions et gartintIes exigies lors de In sounlssio nux nmrch6s pourraient 

contribuer it stimuler IP'aetvit6 des entreprises de e. sct!elr. 

Cependint l'expansion du secteur burkinabU du bAtinnt et des travaux publics 

doit surtout 6tre vu en rapport avec In mise en oeuvre d'unc politique nationale 

visnnt In production et le d6veloppement sur place de mat6rinux de construction 

et de mntibres premiHres tels quo : ciment, briques, clous, fer 6 b6ton, etc. 

1.5. - Secteur de lartisanat 

Les possibilit6s dc d6veloppement du secteur artisanal burkinabb rdsident 

surtout dans le d6veloppement des activit6s de trmisformation agro-alimentaire 

oi 'on peut envisager la production A petite 6chelle d'une gamme plus dtendue 

de produits alimentaires h partir de matibres premibres locales, ct le 

d6vcloppement de l'activit6 de services oil les petites entreprises sont 

relativement aptes it satisfaire les besoins croissants des consommateurs. 

L'expansion des activit6s artisanales est cependant conditionn6e par 

l'accioissement du pouvoir laehat local , l'am6lioration de la qualit6 des 

produits et Iaugimentation des stocks d matibres premidrr's st:rant de base it la 

transformation. Du cCt(- de I (I(2i aa 11d(, conItaI de celui des matitres premibres, 

lc d6veloppmei t du sUctedr a:'tisanal sera surtout propuls6 par le 

d6veloppement agricole et par l'organisation de la commerecialisation int6rieure et 

ext6rieure des produits artianaux. 

I1. - CONCLUSIONS 

Le climat des affaires au 3urkina a Mt6 relativement froid au cours des cinq 

premibres ,nn6ces comme on pout le voir it partir des 6l6mcnts des tableaux des 

pages 88 et 89. Le malaise existnt s'est traduit par une baisse sensible de 

l'activit6 des entreprises , baisse qui a contribu6 it freiner leur d6veloppement. 
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Tableau n 0 21 	 BURKINA FASO 

TENDANCE RECENTE DANS LES INDICATEURS ECONOMIQUES DE BASE. 

1. 	 PIB/Capita (% de 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
changement compard
 
h l'ann~e pr~cddente) 8.6 -4.9 11.5 -1.4 
 -8.7 	 4.3 -2.3 - 

2. 	 Index de la production 
des Unit~s industrielles 
A grande 6chelle luo 130 163 179 194 187 

3. 	 Nombre de postulants 
ddsirant b6ndficier 
du Uode des Investis
sements 	 24 11 	 16 17 12 7 2 4 3 

4. 	 Nombre de postulants 
admis h bdnficier du 
Code des Investissements - 23 12 8 6 5 0 1 0 

5. 	 Pourcentage des pr~ts douteux 
par rapport au total de cr6dit
 
bancaire .4 .5 1.8 
 3.1 	 3.8 3.8 10.1 10.9 -

SOURCE 1. Tableau 3 
2. 	 IMF "Recent Economic Developments", June 2, 1983, p. 78 
3. 	 DGIA, document du staff de la DGIA 
4. 	 DGIA. Industrie Voltaifque, 1977, pp. 66-73; DGIA, "Industrie Voltaklue 

1978, pp. 74 - 77; document du staff de la DGIA 
5. 	 Compagnie interafricaine de conseil financier, "Etude du syst6me fimancier 

de la Rdpublique de Haute - Volta, 1984, p. 40. 



Tableau n' 22 

89 

BURKINA FASO 

TENDANCE DANS L'EVOLUTION DU PIB PAR HABITANT 

(en milliers de 1975 F CFA/person.) 

1. PIB par habitant 

1970 

21,3 

1971 

20,7 

1972 

25,1 

1973 

23,3 

1974 

24,3 

1975 

24,4 

1976 

26,5 

1977 

25,2 

1978 

28,1 

1979 

27,7 

1980 

25,3 

1981 

26,4 

1982 

25,8 

2. Taux de changement -2,8% 21,30 -7,C- 4,3% 0,4% 8,6% -4,9% 11,5% -1,4% -8,7% 4,3% 2,3% 

SOURCE : INSD, Comptes Nationaux de la Haute-Volta, 1981 and 1982, pp. 8, 18; 

INSD, Comptes Nationaux de la Haute-Volta, 1980, p. 8. 
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Le muresme a 66 par nilleurs nceentu6 par un fl6ehlssement de In production 

agricole suite nux mnuvaises r6eolteB des deux derniRres nnn6eH du filt de In 

pluviom6trie insuffisonte. A coln s'est ajout6e une baisse sensible de III production 

industrielle. Sur un outre plan, In rapide expansion des investissements 

industriels qui a caract6ris6 le milieu et in fin des ann6es 1970 s'est traduito par 

l'implantation de plusicurs firmes dont li plupart tournent actuellement en dessous 

do lour capacit6 et ont dQ fermer leurs portes ou d6duit les cadences do 

production pour faire face A lIn pr6sente recession. 

Plusieurs incteurs ont contribu6s A d6t6riorer le climat 6conomique et Ai le rendre 

pou atrayant. La plupart des causes fondnmentales du murasme sont ind6pendantes 

du contr6le du gouvernoment : In seeheresse, li mont6e des prix du pdtrole, lI 

d6t6rioration des termes de I'dehange et la fluctuation du taux do change se sont 

combin6s pour affaiblir l'dconomie. 

Alors quo le phdnombne do la s6chcresse ot le mouvement des prix au niveau 

international 6cnappent h linfluence des pouvoirs publics, dans plusicurs 

domaines, Ia politique gouverncmentale a gdndralcment 6t6 favorable au 

ddveloppement de lentreprise privde. Le gouvernemont donne son appui aux 

Code (plut6t avantageux) desactivitds du secteur priv6 it travers son 

Investissements, offre des garanties juridiques aux investisseurs et supporte 

activornent les produeteurs agricoles et los promoteurs (ncionaux comme 

6tran gers) qui s'enga gent dans les secteurs prioritaires. 

Cepondant, un certain nombe de domaines tels clue le contr6le des prix, 

certaines dispositions du rgime dounnier et du Code des Investissements et In 

politique de ert'dit gagnerait h 6Cre modifids afin d'am6liorer I'environnement 

6economique. tl tout 6tat de cause, Il'am(eioration souhnite tant par les pouvoirs 

publics clue par les entrepreneurs devra 6tre le rdsultat d'une restructuration 

globale touchant i Ia fois les politiclues 6eonomiques gouvernementales, i: 

gestion , le fonctionnement ainsi ciue les problmes de financement des 

entreprises. 

Lo pr6sent symposium qui so vcut une amorce do conertntion et de refleXion 

entre los pouvoirs publics et leurs partenaires du secteur privC aura permis do 

mottre on 6vidence les implicltions et les en jox dune telh, restructurt ion qui. 

on sen doute. rex,6t plusieurs sS)eets et dot It, biel fonde et i'iiiterlt 

apparaissent aIujou,(d'hui lvee 6videllnc
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Parml les concluslons nuxquelles et parvenu cc premier symposium su 
l'Entreprisc burkinnbU, certnines 6 16ments mdritent d tre approfondis par I 
rflexion et In discussion. D'nutros par contre pourraient 6tre pri.sCs en compte C 
intcgrdcs dans les politiques et les strat6gics de d6vcloppornnt do 'ctrepriso 
L'ensemble do ces r6flexions est rcpris ci-aprbs. Copondunt clles Wont pas I 
pr6tention de constituer un cotalogue de pr6ceptes i l'intontioni des pouvoir 
publics et des chefs d'ontreprises. 
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REC GNIMA NDAT ION'S 

I.- Crdocr ui environnement conomique favorable au d6veloppement de 

l'Eiitrcprise 

Compte tenu du ralentissrment 6conomique prolong6 quo lc Burkina a connu au 

cours des derni'res nnn6cs, Ic relanco do I'activi'6 6conomiquo passe en tout 6tat 

do cause par l'arn6lioration du climni gAriril ot par Iii cr6aiion d'un environncment 

propre h stimuler l'acivit6 des entreprisos et des investissoments productifs. 

Plusiours actions s'in:.,42rnt toutes dans un phim do relance coherent peuvent 6tre 

envisag6cs dans c,2scris : 

1) Tout d'abord linstauration d'un climat de confiance et do dialogue entre 

op~rateurs 6conomiques et pouvoirs publics s'avbre une condition 

indispensable permettant de cr6er une ambiance propice A, 

1' rivest issemen t. 

Les travaux do co symposium ont mis en 6vidence l'importance do telles 

actions et ilconviendraiL que lei;initiatives aflant dans ce sons soient 

encourag6es et dveloppees itj'avenir. Pa alblieenot, l'associition ,troite 

des opdrateuvs Oconomique:, it !'laborati m des projets de decisions b 

caractire 6conomique permettra d'atteinidre une meilleure comprehonsion 

et. uno confiance reciproquc de part (t d'aiitre. 

2) L'accdl6rtion des reformes Oconomiques en cours do pr6paration 

constitue un autr' volut impoviant dos actions suscoptiblos d'am6lioror lo 

climat 6coOnmiqL : 

en cours do pr6paration- a insi la r6forme du syst'me fiscal et deuanier 

devrait permettre de c r6er ua climat propice pour le dveloppenmnt dos 

In comptitivit6hivest,iscmonts productifs. et pour rendre h nos unilts 

et lagressivit6 indispensables ftace itli vivo concurnonce 6trnngure. 11 

no pas perdre dO vue l'influence determinanteconviont "icet effMt de 

lu'exercent aujourd'hui los; stru-t urem colmmtifutaiires tollcs quo la 

CEAO ot li CEDEAO sur nos chiingvs commcrciaux, sur notre espace 

et partant sur 12 d6veloppement de nos6econonique (juridiquc et fiscal) 


entreprises.
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Do memo I poursuito ot l'intenslfiention do In politlque d'dquipemont 
du gouvornement devront permottre do order Ios Infrastructureis 
indispensables pour I'expansion de 'activit dconomfque et 

l'dpanouissoment do nos entreprises. A cot offet, 
la construction do barrages et centrales dlectriques, le ddveloppement 

d'un r6seau de votes de communication int6rieures, la mise h 1w 
disposition des promoteurs de zones prates A' accuelllir de nouvelles 

unitds industrielles et commerciales ainsi que la crdation'. 
d'infrastructures de services modernes sont des dldments importants 
pour 1'amlioration du climat dconomique. 

II convient de souligner ici encore la ndcessitd de surmonter la faiblessq 
de nos structures de financement notamment en ce qui concerne 
l'insuffisance d'6tablissements spdcialisds dans la promotion et 1e 
d6veloppement Industriel et commercial du pays. En effet du capita 

-
industriel est A peine disponible au Burkina Faso. I est ainsi trI 

difficie d'acqu~rir un cr6dit A long terme pour le financemen 
d'investissement de capital. I1 n'existe pas de banque de d~veloppemen 
exclusivement pour la promotion des projets industriels et C 
d~savantage nest pas compensd par des possibilitds de credits spdciau 

des autres banques. 

La pou'suite enfin du plan de restructuration et de r6habilitation de 
unitds essoufl~es et arrdtdes constitue un autre aspect des actions 

entreprendre. 

II. - Inciter les investissements productifs 

Bien qu'elle soit favorable aux investisseurs, la politique gouvernemental 
d'incitation pourrait 8tre amdliorde dans plusieurs domaines afin de rolancorle 

investissements productifs. 
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1) Au nlveau do Io r?,glementator 11 lon viendralt de r,6iin(.'niiger les 

dispositions nctuclbos du code des in vest Isscmen ts afin d'inscrire ex.pressement 

1ts hi vest isscmonts agricoles fit! titre des activilt 's pouvnt binificier des 

avantages du Rdgimc A; cool pour permcttrc A i'mivestissemont a gricole de joucr 

pleinemon, le r6le qui lui est d6volu dans la politiquc 6conomique nwtio ialc. 

2) Autre mesuro d'incitation, l'octroi dc facilitds fiscales et douanibrcs 

pourrait 6galement contribuor h stimulcr los invostissomonts productifs dans 

plusiours domainos. 

Bien que la politiquc gouvornementale en In matibre soit trbs large, un effort 

complementairo pourrait 6trc consenti T)ar les pouvoirs publics afin do 

promouvoir l'activit6 de certainos branchus cdconomiques. Ainsi par exemple, 

P'allbgement do la taxation fiscale et douanibre sur ls 6quipcments de 

production (agricoles et artisannux) et los pikes do rcehange, et sur les 

matrhimmx de construction non disponibles localement s'avbrent nmcessairo pour 

d lopper l'invcstissement agricole, lartisanat et i'habitat social. 

De mbmc, la modulation du dcgrbvement fiscal et douanier accord6s par lEtat 

dans it cadre des mesur.s oxceptionnolles visant I faciliter l'acquisition de 

v'hiculos do transport, pourrait contribuer h promouvoir Ic pare do v6hicules 

de petit et nmovon t,, ami, nileuLx adap ts a nos rout.-s et a nos campagnes 0t 

aider i rnforct ' ,:ir'cuit interne de distribution. 

Conc.naint m le:pKifiqmIc domaine de Ia construction et do I'habitat social, ii 

est recomumand, d'Iccordor des stimulants fiscaux aux entrepreneurs qui ont 6tC, 

soill it por ri'alisation du projet Cit6 An Ces qui pou-iraient1s U II. stimulants 

Ctre octroyvns sous forme dYconomic d'imp6t (ou do d6duction fis,ale sur l'imp6t 

sur les bonefices) permettraient de ddsintresscr progressivoment le. , uns et los 

autres, ii defaut d'une association formelllfixant un mode (c rcmundrationL 

prucis. Cetto solution permottrait en outrc d'u,,m('liorcr h perception des 

rapports ?ntre l'E'at et les entreprises de imanicre ii no pas limiter le r6le de 

cello-ci ii celui d'un baillcur de fonds. 

(1) par exemple sociMt6 civilo immobilibre, soei.t6 do gestion immobilibre etc. 



05 

I11.- Amdliorer lapolittque Oconomlque 

1) Polttue mondtah'e 

Bien quo Ia politique mon6taire du Burklna s'nrttcule dans les ltmites fix6es par 
l'UMOA, certaines am6liorations peuvent 6tre apportdcs afin d'att6nuer les 

probl]mes do financement des entreprises. 

a) La coordination do lI politique mon6taire avec Ia politique fiscale 
est 
 souhaitltble pour donner Ai l'effort de ddveloppement 6conomique toutc sa 
coh6rence. A cct 6gard, Ia modulation do la taxe de Prestation dc Services suf
les agios et les er6dits bancaires, sa suppression pure ot simple sur les 
financements eonsentis aux secteurs prioritaires (en l'occurence t'agriculture' 

sont recommand6es. 

Cet effort de coordination devra englober les fonds provenant des sources dc 
financements ext6rieurs et ceux provonant des institutions locales sp6cialisdet 
comme la Caisse Autonome d'Investissernents, le Fonds de Bonification, etc... 

b) De m rne, il convient d'encourager la spdeialisation des institutions 
financihros afin d'exploiter les avan tages et les 6conomies dY'clille qu'elle 
engenlre du point de rue du dt veloppeniont d'uno expertise ad~cquate au nivoau 
des ressouacos finanei-'-rs et humaines, du cont r6le de l'allocation des cr6dits et 
du suivi dos prl7,ts octrov6s; ainsi par exemplo, pour certaines activit6s 
6ConorhlUes spCoifiques (ii dust rie. artisanat ...) la o6ation d'institutions 
special is(-s pourr;ient, ii l'instar de h SOl;CA (Societ6 Ilirkinab de Crcdit 
Automobile) ot de la SlIt I (Soeiu;t6 u kinab d'Equipoment), contribuer h 
ro..soudro los m (]r fiprohll-lleS iiwoiont (li se ])osont aux entrepreneurs, on 

particulie r aux entrepriisos do petite.s dimensions. 

e) Le rel ve'eniot de 30 millions i, 50 millions do francs du scuji 
d'autorisation pralable fix6 par la I3CEAO pourraic contribuer h simplifier et 
aceclerer les formalit6s administratives et les proc6dures d'examen des dossiers 

do pr6t. 



96 

user do leur Influence sur 
d) Enfln, les pouvolrs publics dolvent le 

une meilleurc allocation des credits tifin do 
secteur baneaire pour exiger 

le mmique crucial de finoncement qui frelie le d6veloppenment de 
corriger 

Dns cette optique, une
les secteurs vitnux de l'6conomie.l'investissemen t dns 

Otre apportke A l'nccroissement de In portion de 
plus grandc attention dolt 

i moyen ot long tcrme ol sur In diversificition
destin6s sux finamnements 

des cr6dits agricoles. 

cr6dits 

totale dc cr6dits formels pour les entroprisos do 
Etant donn6 ]'absence quasi 

des structures quasi bancaires oxistants 
petitcs dimensions, lextension 

problrmes de financcmont do cette une solution auxpourraient constiluer 

cat6gorie d'entreprcneurs. 

CCIA ou lOPEB pourraient prondro une 
A cet 6gard, los organisnics comme il 

comme 
tello initiative on s'impregnant! doel'xp6rience des structures existantes 

1'APP (lAssociation Pour la Production) I'UCECB (l'Union do C,,6dit et 

et celle d'organismes internationaux. 
d'Epargne des Coop6ratives du Burkina) 

d'aplanir les difficilt6s quo
La structure ainsi prdconisde devrait trc ii mme 

pour les pc:its eitreprenours les exigences do garantie, In 
constituent 

dossiers bancables etd',laborer des
complexitd des dossiers, la capaeitC, 

nu financement non moins importants qui .;mitent leur accs
d'aatlrs problo mes 


bancaire.
 

2) Politique des prix 

domnine nu systbme de
6tre apport6es dans plusioursDes am1iorations peuvent 

do prix qu i g6ne IC d(voloppement des unit6s industrielles. Compte tenu 
fixation 

systime pr&sentodes frnis importnts que ce
des lourdeurs adrainistrativt:s et 

actuelles 
pour les entreprises, il 	 pJ"Iraft souhaitable do simplifier les procedures 

d(Vcent raliser au plan g&,ographique les in stances 
d'hcmoiogation et de 


de fixation des prix industriels.
administratives 

pout Ctre envisag6 commedes marges eommorcialesPar aillours, le reldvement 


le commerce. Toutefois, 
 en cc qui concerne
suseptible dencourager 

accorddus 
une mesure 

veiller i cc que les marges
les produits de fabrication locale, il faut 

aecord6es nux importateurs 
nux industriels no soient pHs infdrieures ii celles do 

produits semblables. 
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Etant donn6 lc r6 e, our quo dolt Jouer I mecteur ngricole, 11 Oet important 

que le gouvernemc, - continue de moutenlir des prlx Ineltntlfs nux productours 

ilgricoles collnm I) 1'l fait jusque lb. 

IV. - Assistance - restion - fontionneament des en t re ris: 

1) Gestion et fonction nement des entrelprises 

La formation et Ia gestion constituent une contrainte importunte pour le 

ddveloppement des entreprises burkinbM. Les problbmes b ce nivenu sont 

multiples et leurs solutions pnssent par une intensification des actions de 

formation. A eet effet, i] s'avilr' indispensAble de pallier rapidement h eetie 

lcune en mettant en place un centre de formnion et de perfectionnement 

professionnel enpablh de rcpondre nux bosois des oporateurs eonomiques. En 

mme temps , les structures existantes comm leS cenutres (h' fl'illnation technique 

de Fada et de Nouna doivent tre redynamiss. 

Dans cc sons, i est recommandd d'aeedlrer La mise en place du Centre do 

Formation et de Perfectionnement initi6 par l'OPEIB, lONAC et Ia CCIA. 

2) En,:,drement et assistance aux entreprises 

Compte tenu de In fa iblesse du lanagement burkinabW et du manque 

d'experience des promoteurs d'elit lol riss, l'eleadrement et I'assistonec 

s'avbrent n6cessai res dans plusicurs doMAWilieS 0 t cWOnStitdellt souvent un facteur 

de succi.s important pour la promotion des unit3s. 

a) il coriion t it cet effet dc ren forcer les structures dinformation 

existlntes pour lur pol'Mttre d'appoltor effectivement aux promoteurs de 

projets too less Wlent t liOessael- 5A louts choix techniques et commeorlaux et 

pour In gestimu do tours unite!s : prix. debouchs, fournisseurs, tytpe. do 

produit etc. 

I1 est sug'g6rd dons cc scis d'ace.lerer Ia mise en place du Centre de 

documentation ot d'informalion des entreprises d lI CCIA on Idtoff~ant au 

maximum afin do r.pondre effectivment nu besoin des entreprises. Cette 

initiative devrait tre sOutellue pill' les autorit(;(s gouvo i'olloI ta les ell offriit au 

centre, In possibilitk d'ttablir it lA'Nehlon interi'ationnl des rapports do 

cooperation nvue des orgaisnes similti'es (ACCT, CRIC, SODI etM. 
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b) Ii est recommand6 I1 misie en place ' un HN/rvlce de cscill 
technologique pour suivre l'enemble des problmes posIs par le ddveloppement 
technologique et t'appltcation des progrts techniques dans le seteur inc!ustrtel. 
Ce service aurait pour tftwhe de fournir aux promoteurs li dou men tat ion 
n6cessairc, de los consciller au niveau de In consultation des fournisseurs 
d'dquipements et de leur apportor une assistance vu moment du choix, de II 
r6ception et de l'installation des 6quipcmcnts. 

c) Ces diff6rentes actions pourraient 6tre renforc6es par des mesures 
compl6mentaires d'ordre institutionnel : 

- ainsi par excmple l'6taboration et la publication dc normes pourraient 
contribuer i assurer uno. mileure d6fense et une v6ritable promotion 
de la qualit6 des produits iocaux, des travaux effectu6s, des 
marchandises ot des 6quipements imlport6s. 

- par ailleurs l'orient'tion et les fonetions de certains organismes 
d'enoadrement ( 1) existants doivent Ctre rdufinies pour leur 
permettre d'assure, efficacemenrit ieurs missions notammont d'ns le 
secteur agricolo oti la faibicsse de l'eneadrement se ressent durement. 

(1) notamment 'office de Promotion dc I'Entrerise Burkinnh), 
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Tableau h 

ANALYSE DE LA STRUCTURE DES INVESTISSEMENTS AGRICOLES 

au 31 D6cembre 1983 

En Millions de 	F. CFA 

Sources 	 Multilatdrales Bilatdrales TOTAL 

M F NI.F. M.F. CFA %Secteurs 
CFA. CFA. 

Production V~g6talc 2 583 5 7 569 14 10 162 19 

Production Animale 2 633 5 3 478 7 6 111 12 

918 2Hydraulique 	 3 491 7 8 427 15 1i 

7 412 15 962 30
Actions d'Appui au D. R. 8 550 16 	 14 

8 4 537 9 8 916 17
D6vcloppcment 	 Integr6 4 424 

53 114
Millions F.CFA 21 691 31 423 

H
 

.00
41 	 59
o 

SOURCE : DEP/MAE 
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ANALYSE DE LA STRUCTURE DE FINANCEMENT AGRICOLE 

AGRICOLE 

Au 31 D6cembre 1983 

Em Millions de Frs CFA 

Sources Multiat6ralcs Bilatdrales TOTAL 

Millions Millions % Millions 
Secteurs Frs CFA Frs CFA Frs CFA _ 

Production Vdgdt',,; 7 811 6 10 987 8 18 789 14 

Procuction Apimale 4 410 3 5 495 4 9 905 7 

Hydraulique 11 046 8 17 136 12 28 182 20 

Actions d'Appui au D.R. 18 711 13 12 663 9 31 434 22 

Dvcloppcmcnt Int~gr6 40 614 29 12 058 8 52 672 37 

Millions de 

Frs CFA. 82 652 58 330 140 982 

o 59 41 100 

SOURCE : DEP/MAE 



Tableau A3 Situation de l'emploi dans 25 entreprises industrielles rurales. R6gion de l'Est. 103 

Burkina Faso, Mai 1980 

Industrie Nombre d'employbs en movenne Nombre totalGroupe d'industrie Type d'Lidustrie Nombre -d'en-- Entreprises in- ri6iie ed'mploys 
prises .h'viduelles % famille Salari66 Appren. Total Nombre %A. Metaiiiques 1. Forgerons 407 3 3.44 0.03 0.11i 3.58 1 457 6.82. Soudeurs 
 47 21 1.93 0.00 0.43 2.36 33 0.1B. Non-mtalliques 3. Potidres 1 126 61 1.75 0.0O 0.04 1.79 2 016 9.44. Menuisiers 35 14 1.86 0.57 1.14 3.57 125 0.65. Cordonniers 45 69 1.51 0.00 0.04 1.55 70 0.3C. Habillement 6. Taileurs 428 56 1.40 0.01 0.20 1.61 689 3.27. Tisserands 2 499 85 1.15 0.00 0.04 1.19 2 974 13.98. Teinturiers 599 59 1.92 0.00 0.07 1.99 1 192 5.6D. Fabrication 9. Meuniers 105 12 1.72 0.51 0.16 2.39 251de denrees Ali. 10. Boulangers 68 1.2

16 2.28 0.16 0.08 2.52 171 0.8E. Tranformat- 11. Dolotieres 1 581 18 2.47 0.03 0.07 2.57de 4 063 19.0produit Agri. 12. Extraction d'huile 428 50 1.68 0.00 U.03 1.71 732 3.413. Beurre de karitd 2 212 52 1.74 0.00 0.00 1.74 3 849 18.014. Soumbala 1 560 86 1.22 0.00 0.03 1.25 1 950 9.1F. Rdparation 15. Motocycles 89 18 1.61 0.00 0.96 2.57 229 1.116. Radio 
 14 
 50 1.25 0.00 0.25 1.50 
 21 0.1
G. Vente au 17. Stations d'essence 3 33 1.33 1.00 0.67 3.00detail 2 18. D~riv6 du p~trole 46 24 2.03 0.15 0.00 2.18 100 0.519. Pharmacies 33 0 2.15 0.14 0.14 2.43 SO20. Epiceries 208 0430 1.94 0.15 0.07 2.16 44', 2.1 
Courierce Gdn6ral 

H. Autres 21. Bars 
 181 20 1.84 0.37 0.10 2.31Services 22. Restaurants 418 1.9165 33 2.45 0.13 0.02 2.60 429 2.023. Cafd 42 74 1.16 0.06 0..I6 1.2824. Photographes 11 67 
54 0.2 

1.33 0.00 0.33 1.66 ld25. Coiffeurs 0.146 83 1.17 0.00 0.0" 1.17 54 0.2rotals 11 945 56 1.70 0.03 0.06 1.79 :21 '433 '100.)0 
-ource : Revue de droit entrant du travail "Emploi du zone rurale au Burkina". 

Vol. 121, n14, Juillet - Aofit 1982. 



Tableau A4 : Capital initial moyen dans les catdgories d'Entreprises A faible capital et h capital elevd. 
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Industries 
Entreprise 

Type 

ii faible capital 

Nombre 

Capital iitial 

en 
moyer.ne CFA 

Entreprises 

Type 

h capital&lev6 

Nombre 
Capital initial 

en 
moyenne CFA 

A. MItalliques Forge 74 13 767 Filage 13 408 077 

B. Non mtalliques 

C. Vestimentaires 

D. d'Alimenta. 

E. Reparation 

Poteries 
Cordonnerie 

Tissage 
Teinturerie 

Boulangerie 

Motocycles 

Radio 

12 
30 

21 
62 

21 

24 

14 

3 392 
607 

1 203 
5 898 

17 673 

18 440 

9 029 

Menuiserie 

Confection 

Moulin 

6 

91 

38 

85 833 

38 125 

675 544 

F. Distribution 
au d6tail 

Produit d6rigds 
du P~trole 42 12 385 Stations d'essence 

Pharmacies 
Commerce G~ndral 

3 
7 

52 

1 000 000 
302 857 
104 254 

G. Autres 
services 

Restaurants 
Cafds 
Salon de coiffure 

50 
26 

5 

9 
4 
4 

696 
889 
200 

Bars 
Studios de photographies 

46 
3 

116 865 
196 667 

Tous groupes confondus 381 9 349 259 198 714 



Tableau A5 : Principaux facteurs affectant les perspectives de developpement de petites entreprises rurales. 
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Groupe I Groupe II 

Celles qui demandent 
de capitaux 

moins 
Celles qui exigent beaucoup 

capitaux 
de 

du fait de l'u-

Artisanat traffitionnel 

Distribution sage de machines 
et outils importds 

1. Restaurants 1. Commerce Gdndral 1. Confection 1. Tissage 

Epiceries vestimentaire 
2. RWparation m6canique 2. Bars 2. Moulin 2. Poterie 
3. Boulangeries 3. Phvrmnacies 3. Menuisier 3. Forge 

4. Vente de ddriv6s du pdtrole 4. Stations d'essence 4. Filage 4. Teinturcrie 
5. Cafds 

6. Salons de coiffure 
5. Photographie 5. Tannerie (e-onitrie 

6. Priparation alimentah-s 
7. Reparation de radio doloterie 

Beurre d" karit6 

- Soumbala 

- Huile d'aracnioe 

Source 



SECTION RECETTES DU SERVICE i06 
DE L'ORDONNANCEMENT EXTRAITS DL LA SITUATION DES RECETTES TABLEAU A 6 

DU l/Ii82 au 31/12/82 

NATURE DES RECETTES PREVISIONS EMISSIONS RECOUVRENIENTS 

POURCENTAGE 

RECOUVREMENT 
PAR RAPPORT AUX 
PREVISIONS ET 
EMISSION S 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 51 386 913 000 66 991 571 215 53 243 857 246 

P 

103,61 

E 

79,47 

Chap. 1. Imp6ts forfaitaires sur 

le revenu 

TOTAL 800 000 000 1 189 928 842 737 477 742 92,18 61,97 

Chap. 2. Imp6ts Proportionnels 

Pro -i-re-ssifs sur le Revenu dont 

et 

: 

Art. 1. Ben fice s industriels et 
Commerciaux 

Art. 2. Benefices des professions 
non Commerciales 

Art. 3. Impdts sur le revenu des 
valeurs mobi. 

Art. 5. Imp6t Unique sur les 
traitements et salaires 

TOTAL ....................... 

2 

3 

5 

000 000 000 

30 000 000 

500 000 000 

125 000 000 

845 000 000 

3 775 546 598 

60 679 958 

677 441 088 

"4 890 825 585 

9 822 819 543 

2 036 783 615 

8 766 129 

677 441 088 

4 723 890 593 

7 534 364 654 

101,83 

29,22 

135,48 

151,16 

128,90 

[3,94 

14,44 

100 

96,58 

76,70 



Chap. 3. Taxes patronales 
d'apprentissage 

et 

107 

Chap. 

TOTAL ............... 

5. Droits et Taxes a 

750 000 000 747 923 989 743 310 972 99,10 99, 

Pin portation 

TOTAL .............. 22 456 152 000 18 986 291 383 18 130 942 132 80,73 95. 

Chap. 6. Taxe de consommation 

TOTAL ............. 5 852 821 000 6 659 927 505 6 659 927 505 113.78 100 

Chap. 7. Taxe 
et taxe 

sur les transactions 
'i !a produc'tion 

Art. 

Art. 

1. Taxe sur le chiffre 
d'affaire 

2. Licences (vente a la 
consommation 

4 500 000 000 

30 00u 000 

4 974 289 887 

32 415 501 

4 974 289 887 

32 415 501 

110.53 

108,5 

100 

100 

TOTAL ............ 4 530 000 000 5 006 705 388 5 006 705 388 110.52 100 

Chap. 8 Droits et Taxes de sortie 

Art. 

Art. 

1. Droits de sortie 

2. Taxe de statistique
exportation 

709 017 000 

367 554 000 

487 464 043 

354 364 018 

487 464 043 

354 364 018 

68.75 

96.41 

100 

100 

TOTAL ............. 1 076 571 000 841 828 061 841 828 061 78,24 100 



SECTION RECETTES DU SERVICE 108 
DE L'ORDONNANCEIENT EXTRAIT DE LA SITUATION DES RECETTES TABLEAU A7 

DU 1/1/83 au 31/12/83 

NATURE DES RECETTES PREVISIONS EMISSIONS RECOUVREMENT 
POURCENTAGE 
RECOUVREMENT 

PAR RAPPORT AUX 
PREVISIONS ET 
EMISSIONS 

P E 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 61 919 718 596 68 300 841 309 52 889 355 719 85,41 77,43 

Chap. 1. Imp6ts forfaitaires 
le revenu 

sur 

TOTAL ................. 800 000 000 955 96J 658 690 012 846 86,28 

Chap. 2. Inip6ts proportionnels 
et Progressifs sur le Revenu dont: 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

1. Imp~ts sur les benefices 
industriels et commerciaux 

2. Imp4ts sur les bindfices iion 
commerciaux 

3. Imp6ts sur le revenu des 
valeurs mobiliLres 

4. Impts progressifs sur le 
revenu 

5. Imp6ts unique sur le 
traitement et salaires 

6. Imp6ts sur les revenus 
immobiliers 

2 100 000 000 

30 000 000 

700 000 000 

30 000 000 

4 500 000 000 

160 000 000 

3 860 965 096 

24 110 175 

831 067 376 

60 138 324 

4 937 367 254 

249 527 896 

2 077 142 559 

8 873 200 

931 067 376 

45 913 447 

5 295 738 924 

48 493 468 

99 

29,57 

118,75 

153,4 

117,68 

30,30 

53,8 

100 

76 

107 

19 

___ nCP A T 7 q)A nnn nnn nnl( 1'70 ' . 



Chap. 3. Taxes Patronales 
d'apprentissage 

et 
109 

TOTAL ..................... 725 000 000 836 498 111 766 929 678 105,78 91,68 

Chap. 5. Droits et Taxes L 

l'importation 

TOTAL .................... 20 017 834 000 21 311 196 354 20 481 447 141 102,31 96,10 

Chap. 6. Taxe de consommation 

TOTAL .................... 5 450 429 000 4 300 162 160 4 300 162 160 78,89 100 

Chap. 7. Taxe sur les transactions 
et taxe sur la production 

Art. 

Art. 

1. Taxe sur les chiffres 
d'affaires 

2. Licences (Vente A la 
consommation 

3 630 

15 

000 

000 

000 

000 

4 887 

33 

366 

332 

875 

560 

4 887 366 875 

33 332 560 

134,63 

222,21 

100 

100 

TOTAL ................... 3 645 000 000 4 920 69 435 4 920 699 435 134,99 100 

Chap. 8. Droits et Taxes de sortie 

Art. 

Art. 

1. Droits de Sortie 

2. Taxe de Statistiques 
Exportation 

TOTAL.................. 

915 959 000 

503 343 000 

1 419 302 000 

530 088 928 

288 029 732 

818 118 660 

530 088 928 

288 029 732 

818 118 660 

57,87 

57,22 

57,64 

100 

100 

100 



BURKINA FASOTablonu A 8 

COMPOSITION DES GRANDES INDUSTRIES, 1081 

Type d'Activitd Valour Ajout6o Kmplo %do participation c 

(Milliards CFA) (Milliers CFA) I'Etnt au Capital 

1.industric Alimentalre 10,3 4 	 42 % 

2. 	 Tvxtilcs et Cuirs 5,9 2,4 59 % 

3. 	 MNcaniquo et MN6tal 0,7 0,6 14 % 

4. 	 Chirnic 1,5 1,0 9 % 

TOTAL 	 18,5 8,0 43 % 

SOURCE: DGIA "industrie Voltaique, 1980/81" pp. 28, 29 

* 	 11 faut notor quo cos chiffrcs n'incluent pas les 100 % do toutes les grandes 

soci6t's de transform!tion du pays. Ellcs constituent uniquemont .outes los 

entrcprisos qui ont 6t6 intorrog6es lors de P'enqut do la Direction Gendrale 

do 1'lndustrio ct do l'Artisanat, DGIA. 



Tableau A 9 

BURKINA FASO 

RENTABILITE DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES 

PUBLIQUES ET PRIVEES A GRANDE ECHIELLE, 1979 

Prorpi6td du Capital Social Pourcentage des Entreprises dont les B6ndfices 

en 1979 dtaient 

Positifs Nuls N gatifs Total, 

1. 	 Plus de 34 % A I'Etat 13% 25 t 63 % 100 % 

(8) 

2. 	 Plus de 34 %aux priv6s 

Burkinab6 50 % 25 	% 25 % 100 % 

(20) 

3. 	 Plus de 34 %aux privds 
trangers 77 	% 14 % 9 % 100 % 

(22) 

4. 	 Total 24 	 % 20% 56 % 100 % 

(12) (10) (28) (50) 

SOURCE : M.P. Van Dijk : "Politique Industrielle de la Haute-Volta", 

OUAGADOUGOU :D G I A, Juillet 1981, p. 8 

* ',s chiffres entre parenthbses indiquent le 	nombre absolu d'entreprises. 



112BURKINA FASO 

EVOLUTION DU COMMERCE PAR ZONES GEOGRAPHIQUES 

Tableau A10 

(millions F CFA) 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
----------------------------------------------------------------------------- -------------------------------

1. EXPORTATIONS 5,598 8,702 9,369 12,690 13,614 9,524 16,24 19,071 20,066 18,110 

Zone Franc 
- France 
- Afrique 

72% 
(26) 
(46) 

76% 
(36) 
(40) 

73% 
(19) 
(54) 

46% 
(26) 
(19) 

57% 
(22) 
(35) 

63Z 
(16) 
(47) 

66% 
(18) 
(48) 

59% 
(18) 
(41) 

49% 
(12) 
(37) 

45% 
(14) 
(30) 

Hors de la Zone Francs 
- Afrique 
- France CEE 
- USA 
- Autres pays 

28% 
(7) 

(14) 
(0) 
(7) 

24% 
(5) 

(12) 
(0) 
(7) 

27% 
(3) 

(13) 
(0) 

(10) 

54% 
(3) 

(37) 
(0) 

(14) 

43% 
(3) 

(26) 
(0) 

(14) 

37% 
(1) 

(28) 
(0) 
(8) 

34-
(1) 

(15) 
(0) 

(18) 

41% 
(2) 

(15) 
(0) 

(24) 

51% 
(1) 

(20) 
(0) 

(31) 

55% 
(2) 

(27) 
(0) 

(26) 
2. IMPORTATIONS 17,432 34,664 32,386 34,423 51,359 51,083 63,916 75,614 91,443 113,708 

Zone Franc 
- France 
- Afrique 

73% 
(48) 
(25) 

59% 
(40) 
(19) 

65% 
(43) 
(22) 

63% 
(44) 

(18) 

60% 
(45) 
(16) 

55% 
(41) 
(14) 

25% 
(35) 
(21) 

62% 
(39) 
(22) 

581, 
(33) 
(25) 

59% 
(32) 
(27) 

Hors de la Zone Franc 
- Afrique 
- France CEE 
- USA 
- Autres 

27% 
(3) 

(12) 
(3) 
(9) 

41% 
(2) 

(20) 
(9) 

(10) 

35% 
(2) 
(13) 

(7) 
(12) 

37% 
(2) 
(18) 
(7) 
(11) 

40% 
(1) 

(17) 
(9) 
(12) 

45% 
(2) 

(18) 
(12) 
(14) 

75% 
(1) 

(48) 
(8) 
(17) 

38% 
(1) 

(15) 
(9) 

(13) 

42% 
(2) 

(16) 
(11) 

(14) 

41% 
(1) 

(15) 
(7) 

(18) 

SOURCE : Statistiques de la Douane, INSD 



All BURKINA FASO 113Tableau COMPOSITION DES MARCHANDISES DU COMMERCE EXTERIEUR 

(Million F CFA) 

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

1. EXPORTATIONS 

1973 

5,596 

1974 

8,702 

1975 

9,369 

1976 

12,690 

1977 

13,614 

1978 

9,524 

1979 

16,240 

1980 

19,071 

1981 

20,066 

1981 

18,10. 

- Fibre de coton 
- Elevage-viande 
- Karite 
- Arachide 
- Sesame 
- Autres 
- Total 

22% 
44% 
2% 

12% 
4% 
16% 
100% 

18% 
37% 
6% 

20% 
4% 
5% 

100% 

16% 
37% 
11% 
15% 
6% 
15% 

100% 

46% 
12% 
20% 

5% 
1% 

16% 
100% 

40% 
30% 
11% 
3% 
2% 

14% 
100% 

32% 
3 7% 
13% 

3% 
2% 

13% 
100% 

33% 
27% 

9% 
102 

4% 
17% 

100% 

44z 
24b 

9% 
52 
22 
16% 

100% 

41% 
20% 
15% 

9' 
1% 
14% 

100% 

42% 
14% 
17% 

4% 
2% 

21% 
100% 

2. IMPORTATIONS 

- Produits alimentaires 
- Boisson, Tabac 
- Huiles 
- Matieres premi&res 
- Hydrocarbure 
- - Produits chimiques 
- Produits manufactures 
- Machines et vdhicules 
- Autres 
- Total 

3. BALANCE COLMMERCIALE 

21,690 

17% 
2% 
U % 
4% 
6% 
8% 

21% 
18% 
23% 

100% 

-16 094 

34,664 

31% 
2% 
1% 
2% 
6% 
9% 

21% 
24% 
4% 

100% 

-25.932 

32,386 

18% 
2% 
1% 
3% 
9% 

13% 
22% 
27% 

100% 

-23107 

34,432 

16% 
2% 
1% 
3% 
8% 

10% 
26% 
29% 
5% 

100% 

-21733 

51,083 

17% 
2% 
1% 
2% 
8% 
9% 

22% 
33% 
5% 

100% 

-37 744 

51,083 

24% 
2% 
2 
21 
9% 
9% 

186 
30% 
5% 

100% 

-41.559 

63,916 

17% 
2% 
2% 

11% 
11% 

20% 
29% 
5-) 

100% 

-47.667 

-5,614 

16% 
2% 
2% 
2% 

13% 
11% 
19% 
292 
5% 

100% 

-56L542 

91j. 443 

20% 
2% 
2" 
3% 

16, 
192 

18% 
24% 
5% 

100% 

-71 ,377 

113,70W 

20% 
2% 
3% 
3% 

16% 
10% 
19% 
22% 
4% 

100% 

-95599 

SOURCE : Statistiques de li Douane, INSD. 
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DISCOURS ET COMMUNICATIONS 

AU SYMPOSIUM 



1;5
 

DISCOURS D'OUVERTURE DU SYMPOSIUM 

PRONONCE PAR LE CAMARADE MINISTRE DU COMMERCE 

ET DE L'APPROVISIONNEMENT DU PEUPLE 
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Camaradoes Minittres, 

Camarados Praiident do In Chambro do Commerce, 

Cher8 invits. 

Je suit tres heureux d'avoir le privilge, au nom du peuple burkinab6, du 

CNR et do son Gouvernement Rdvolutionnaie, d'ouvrhr cc symposium sur 

lentreprise burkinabb. 

Lentrcprise est une unit6 6.onomique ayant un statut juridique et constitu6e 
par un groupement humain hierarehis6. Elle met en oeuvre des myens 

intellcctuels, humains, mnatriels et financiers pour extraire, produire, 
transformer ou distribuer des biens et des services, conformdment h des 

objectifs d6finis tout 2n faisant intervenir, scion divers dosages, des 

motivations de profit et d'utilit6 sociale. 

Camarades et Chers invites, 

Ce -ymposium doit nous permettre, en tant que chefs d'entreprises, 

encadreurs administratifs, formateus de gestionnaires, responsables h 
quelque nivenu que ce soit, de rCflchir sur le r6le que nous voulons conifier 

b notre entreprise. au maux qui la minent et aux renides qu'il convient de 

lui trouver afin qu'elle participe activement au ddveloppement de I'6conomie 
bo :ib&. 

Ainsi que vous le savez, vue sous l'angle macro-6conomique, lentreprise a 

ti, missions essentielles : 

- rdsoudre les problbmes dlemplois, 

- accroftre la valeur ajoute nationale, 

- favoriser l'6lovation du niveau do vie du peuple. 

Mais sa raison essentiolle d'exister, sur le plan mierobconomique, demeure II 
recherche du profit, In rentabilit6 pour le ou les promoteurs privds (s) tandis 

que pour I'lEtat, ]utilitd sociale dolt l'emporter sur la motivation de profit 

personnel mme si II recherche de 1'6quilibre de gestion demeure un impdratif 

ilncontournable. ' 
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Cnmiirades et Cher Amis, 

Dbs l'av nement do In RDP, le CNR h clairement ddfini le cadre d'action do 

i'entreprise burkinabb. 

En effet, le Discours d'Orientntion Politique du 2 Octobre 1983 prdcise quo 
notre R6volution, tout en 6tant une revolution mnti-imp6rialiste, s'effectue 
encore dans le cadre des iimite du rgime economique et social bourgeais. 

C'eiCIign ifie CoIcrtemoen t que, dun s In phase actuelle de In Rvolution 
Dt'mocr'ntiqut- et Populin c, le Conseil National de In nentend pasR6cvolution 

ut'f-'W: F ulr I)rogrnirum de 6cono nique on dehors d u seecteur(e d"vilopperneuit 


pr iv e . Ii i au contraire, Ie secteuP priv6 devrn Cent rib uer avec les 
clplrt':s publiques et para-publiques, au dUveloppeaent 6conom ique du 
FASO, conform6ment aux objectifs 6conomniques du Conseil deNational In 

t{(ivolut ion. 

Le CNR sest fix6 comme objeetif, l'6dification d'une 6conomie nationale 
ind6pendantc, autosuffisante et planifi6oe. 

La recherche do i'ind~pendance 6conomique passe necessairement par In 
valorisation do nos produits primaires et par son corollaire, la consommation 

massive des produits fabriquds au Burkina. 

Dans ce domaine, il est 6vident que i'entreprise burkinabb a un grand r61e bI 
jouer ; en tout eas le Gouvernentent Rdvolutionnaire a ddji, pris les 
dispositions utiles pour reserver Ic mareh6 burkinabb i 'er, treprise 
burkinab6. I1 lui revient iIpr6sent de jouer son r6ie. 

Nous devons rentrer dans in deuxime phase do substitution aux 
importa tions. L'6difieation d'une 6conomie autosuffisante ne peut 6tre atteinte 
qIue si un 6change intersectoriel intense et integration horizontaleune 


)rogressiv-. son t rlisds : C'est-h-dire production d'intrants agricoles. 
fabrication d',quipements agricolhs, petite m6tallurgie, petite et moyenne 

entreprise de transformation etc .... 
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L'dcunomie planifis6e exige quo l'entreprise burkinabb Worganise en fonction 

de ses eCapneit&s finnncl'res et techniques pour arrivr , por un dynamisme 

et une rest ruct urotion continuelle, h rditlisor les object ifs nottonoux en 

mati6re do niveu dc production, de qualit 6 e do diversification des prodults 

localement fabrictu6s. 

Chaquc fois que vous travaillerez dons le cadre ainsi fix6, vous aurcz le 

soutien actif du CNR et de son Gouvernement R6volutionnaire. 

Lentreprise Burkinab6, comme In plupart des entreprises africaines, est 

,'!ore domi6c p r le systbme d'exploitntion imp6rinliste mondial. 

Ainsi, In crise quc connaft cc systbme s'abat-elle avec encore plus do 

violence sur notre pays, 

Abandonn6e par l.s r6gimes de d6mission nationale qui se sont sucec6d6s dans 

notre pays avant le 4 AOUT 1983, lentreprise burkinab6 subit divers gou1(.s 

di'6tranglcment : circuits do production inop(rationnels, circuits de 

finoncemnt non structurellement liei; au circuit de production et Je surcrofl 

ddficient, circuit d'information mal -dapt6, niveau de qualification d 

personnel m6diocre. 

Cot 6tat de choses maintient notre 6conomie dans un tat lamentable. 

C'est pourquoi, nous devons aujourd'hui, conform6ment aux orientations du 

CNR, faQonner une nouvelle dconomie. 

Cette 6conomie nouvelle doit s'appuyer sur nos propres forces et s'orienter 

vers la satisfaction totale dc nos besoins fondamentaux. 

Camarades et Amis, 

Lentreprise burkinab& a sa place dans la phase actuelle de la R6volution 

D6mocratique et Populaire. En consdquence : 

11 lui al)partient de d6velopper un dynamisme consequent pour 

conqudrir un march6 national que le Conscil National do la 

Rdvolution lui reserve ddsormais en priorite. 
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- Elle dolt so restructurer et apprendre tr~s t6t h vlvre sans 

l'axtsme A In manbre du nouvol Etat en construction. 

- 11 lul revient d'apprendrc h plnifier i'lgoureusement son avenr 

afin que la fin des conventions no constitu, plus un cauchemar ou 

une condamnation lI mort. 

- elle dolt travaillcr h l'int6gration 6conomique en recherchant la 

valorisation syst6matique de nos potentialit6s nationalcs agricoles, 

pastorales, artisanales, mini~res et industrielles. 

Camarades, Chers Amis, 

Le prdsent symposium nest autre qu'une des nombreuses manifestations de I& 

volontd politique du Conseil National do la R6volution de crder des cadres 

ddmocratiques do concertation et do dialogue pour la construction d'une 

6conomie inddpendante dans laquelle op6rateurs privds et puissance publique 

travvillaront en harmonic et dans In confiance pour 1'cdification d'un FASO 

auto.suffisant at planifi6. 

En avant pour une entreprisa burkinabb plus dynamique at adaptdc i, nos 

besoins 

En avant pour des investissement productifs 

En avant pour une 6conomic int6gr6c ! 

En avant pour la conqufte du march6 national 

LA PATRIE OU LA MORT, NOUS VAINCRONS I 
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ANNEXE No 2 

ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE 

DE COMMERCE D'INDUSTRIE ET DARTISANAT 

DU BURKINA 
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Camarade Minltre du Commerce et de l'Approvisionnement du Peuple,
 

Camnrade Minittre do In Promotion Economique,
 

Cammde Ministre do I1 Planlifcation et du D6veloppement Populaire,
 

Camarade Ministre dc l'Agriculture et de l'Elevage,
 

Mvisieurs les Repr6sentants des Compagnies Consatlires,
 

Messieurs Ics Repr6sentants des Organismes Internatlonaux, 

Camarades Ope.rateurs Economiques, 

Camarodes invit6s, Mesdames, Messieurs. 

fois trts plaisir unhonneur moi de vousC'est t. la un grand et pour 

sur l'Entreprisesouhaiter la bienvenue h l'ouverture du premier symposium 

du Cnmaradc Pr6sident du ConseilBurkinab6 plac6 sous le haut patronage 
etNational do In R6volution, organis par li Chambre de Commerce d'Industric 

du du Commerce et doi3urkini sous 

l'Approvisionnement du Peuple. 

d'Artisanat du Faso, 1'6gide Ministdre 

Les membres de la Chambre de Commercc ainsi que l'ensemble des 

cp6rateurs 6conomiques. tiennent particuli6rement h exprimer leurs 

Pr6sident (:u Con eil National do la Revolution et it
remerciements au Camaradc 

h li tenue son Gouvernement r6volutionnaire qui oat r6serv6 un 6eho favorable 

r. trLs charg6s et ont ben voulude ce symposium, lmalgr d1 ealoidri 

i ii(5 ta'(I\'Iaux "I tvers les diffcentes intelrventionsprendre part activement 
la

qui noos 1)erimttront de mieux saiPsr 1'importance du secteur priv6 dans 

politique 6conofnique du CNR. 

Le present symposium se tient "iun moment oiJ de part le monde, los 

probl6mes &'-onomiques sont devenus unc preoceupation g6n6rale. Aussi, li 

flocessit 6 6"-affront or les diffieultds persistantc s qui earacterisent 

l'environnenen 6conomnique dans lequel 6voluent nos ontreprises et le besoin 

impdrieux d'associer les op6rateurs eulonoliques nu processus de 

not me p on li Chllb Ieonys, coluiltra;nsforma:tions 6conorsique, (! cours (Inns 

de Commerce d'hidustrio et d'A:-tisanat, conformement i sa mission de 

publics, itprendrerepresentation des milieux daffaires auprbs des pouvoirs 


l'initiative dorganiser cc symposium.
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L'objectlf poursulvi esit de sucltor une rdflexlon commune doH 
dirigeants d'entreprises et des rcpr6sentnts des pouvoirs publics sur les 
problbmes do l'entreprise burkinab6, en vue do desddgager perspectives 

nouvelles h celle-cl. 

Cc symposium devra on outre pcrmettre d'instaurer un climat de 
confiance et de dialogue entre les opdrateurs dconomiques et les pouvoirs 
publics dans l'optique positive d'une sincbre coop6ration. 

Camarades opfrateurs 6conomiquos. cc symposium est surtout le 
n6tre. Le cadre do concertation qui nous est offert devrait nous permettre do 
faire des suggestions et do discuter conjointemont avec ls pouvoirs publics 

ir d6boucher sur la formulation d'actions pratiques susceptibles do 
:-dynamiser notre 6conomio. 

Nous devons au cours do ces travaux, nous d6marquer de l'attitude 
qui consiste h dresser une liste de doldances h l'endroit des pouvoirs publics 

our rdfl6chir en profoncleur sur les causes des maux dont souffre l'entreprise 
burkinab6 et prendre une part active h la recherche de solutions approprides. 

II nous appartiendra done tout au long do cc symposium, de 
d6montror notre engagement au combat que m6nc le pouple burkinab& poo1r 
atteindro los objectifs fixes i'savoir l'ddification d'une Oconomio inddpendante, 

autosufiisante et planifice. 

Messieurs los representants des organisnies internationaux, votre 
prdsence parmi nous c mantin, nous honore, nous rdconforte et tdmoigne de 
l'inter6t que vous portez ii lessor de notre 6conomie. 

Jo ne saurais terminer sans remercier tous ceux qui ont apport6 lour 
contribution pour In tenue de cc symposium, en particulier PUSAID pour son 
concours appreciable. 

La Patrif ou la mort, nous vaincrons 
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1 - ROLE ET PLACE DU SECTEUR PRIVE AU PLAN 

QUINQUENNA]. 1986 - 1090 

Los directives du Conseil National do la R6volution (CNR) pour 

l'dlaboration du Premier Plan Quinquennal do Ddveloppoment Popilaire 

1986 - 1990, 6noncent clairement on cc qui concerno le secteur privd, cc 

qui suit : 

"La philosophic do base dc notre politique 6conomique est rap

pelons-le, I'6dification d'une dconomie inddpendante, autosuffisante et 

planifi e. " 

En tout 6tat de cause, l'Etat soul ne pout faire face h l'heure 

actuolle h toutl'effort impliqud par lo pr6snt Plan Quinquennal. Par con

sdquent, le sectour priv6 devra jouer le r6le qui restera encore longtemps 

le sien : Investir dans los secteurs productifs de l'conomie et promouvoir 

l'emploi et la formation des burkinabb. 

Des mesures incitatives scront mises en place pour assurer a 

ce secteur priv6, toutes lIs garanties de rentabilit6 des investissements 

qu'il sera amen6 h opdi'er. Le secteur priv6 jouera pleinement son r6le en 

participant, aux c6tds des organes de P'Etat, au large ddbat sur les modalit~s 

do r6alisation de cc premier Plan Quinquennal de D6veloppement Populaire. 

Le r6le da secteur priv6 dans le Plan Quinquennal 1986-1990 

so situe done essentiullement i deux niveaux : 

1- Participation I) 1'laboration du Pan Quinquennal 

2- RMalisation du Plan Quinquennal 

A- R61e du sceteur priiv C dans l 'elabor-ation duPlanQui(luennal. 

Le r6le rdside dars a participation effective du secteur priv6 

aux ddbats publics. Cette iddc est exprim6 dans le message du Camarade 
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dessoln - nous citons : "Pour un grand
3 Avrll 1985Pr6sident du FASO du 

sur le Plan Qutnquennthl,
nous aider h r6fl6chir 

commun, i'invite chacun de 

et ii 6crireh diseuterQuinquennal,
h proposer, i sugg6rer pour le Plan 

les burkinabe des villes et des 
pour le Plan Quinquenflal .... J'invite tous 

les groupes oeio-profesionnel,les organisat ions, touscampagnes, toutes 

et les femmes ,'I s, mobiliser pour r6fl6
les hommesles jeunes et les anciens, 

ii venir ct ii d6gager les efforts 
sur les cinq ann6es

cIhiv pussamea 

quo nous avons librement ehoisie." 
to forme du bonheurde notre lutte, pour 


aux ddbats publics

en premint aetivement part

Le secteur priv6 

totalson engagementmanifestodu Plan Quinquennal,pour l'Mlaboration 
en cc qui 

lutte pour parvenir aux transformations nceessaires 
dans La 

sur nos ressou ces naturelles,
de notre payssouverainelconcerne La pleine 

sociales 
systbme de planification et de programmation 

la mise en place d'un 

dans 
oeuvre des rdformes socio-6conomliquesia mise enet economiques, 

et d'ur -rois6conomiqueplus grande diversification
La perspective d'une 

du Burkia Faso (.-it :com-
Le d(veloppementsane 6eonomique rapide. 

no,.Burkinab& et 
avee tout le peuple 13urkinabb et par/peuple

phi 
des )rmoteu 

pour le peuple Burkinab. L1 partiCipation
simplement 

conE.les ddbats publics que d'ns les 
aussi bien danssecteur priv6 

leurs activits econoiriques cont. 
du lieu o6 ils exereentsectorielles 

parvn i i ine identificat" :e 

it aiguiser l'esprit dentrepriso local pour 

en tenant mie )tc
Plan Quinquennal

des projets ii r6aliser au cours du 

et de cc qui rdpond le 
do cc qui est possible, de c0 quCe Von fera 


aux conditions r~elics.
 

1-- ---ur Q---------------------------

1- Rappel des objcctifs du PlanQuinClueflnal 
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a) I'autotufftHance alimentaire 

b) In satisfaction des besoins fondamentaux des masses popuinires. 

c) La vlorlst.tton des ressources nationales. 

a) I'autosuffisnncc _alirnentaire : C'est i premier objectif. A cot effet, 

I'autosuffisance devra 6tre ussure par le d6veloppement , Ia diversification, 

la transformation de Il production agricole et des approvisionnements. Cette 

autosuffisance alimentaire doit prendre on consid6rution In valeur nutrition

nelle des denr6es alimentaires et rdsoudre en m6me temps, les problbmes 

de la sous-nutrition el de hn mal-nutrition. 

b) La satisfaction des besains fondamentaux des masses popula ires. 

I1 s'agit de perruettre au peuple de se loger et de se v6tir ddcem

ment, d'avoir une bonne sant , d'avoir accbs h l'ducation et aux biens 

de consommations de premibe nCieessit6. 

C) Valorisat ion des _,re-s-sotll'ce-s nationales 

Ressources agro-pastorales, humaines, minibres etc ... 11 s'agit 

de les valoriser au maximum par leur transformation, utilisation et exploi

tation. 

2- Rappel des secteurs prioritaires du Plan Quinquennal 

Les secte urs prioritaire s 

Pcur rtalhser les trois objcctifs essentiels h savoir l'autosuffisance 

alimentaire, !a satisfaction dei, besoins fondamentaux et Ia valorisation des 

ressources nationnles, la premire priorit6 est accordee it I'agriculture et 

l'16levage. Itgriculture est l'opine dorsale de I'6conomie burkinnb6, et 
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nu cours du Plan Quinquennal, clle dolt en 6tre le moteur. L'tigrlculture 

at l'6levage contribuent pour un tiers nu Prodult Inteirleur Brut (Pil). 

Une grande partie du secteur industriel at des actlvlt6s commercials d6pond 

des prodults agricoles. 

Le d6velopprcmcnt do cc secteur se r6pcrcutc sur l'6conomic entibre 

Mt augmente les revenus dc 90 % de li population burkinabb, engcndint 

une hausse du pouvoir d'achat et cr~ant ninsi des besoin:- que d'autres 

secteurs peuvent satifaire en produisant des biens et des servies. 

La seconde prioritt5 est 'au ; Le Plan Quinquunnal porte In 

sceonde priorit6 sur 'eau car tous les secteurs do i'6conomie nationale sont 

tributaires de leau notamment les secteurs agricoles at industriels. 

L'eau contribue 6norm6ment ,i am6liorer les conditions matdrielles 

et sanitaires do li population el cela permot ii cette population do participer 

an [lieUX Iu dcveloppement du pays pour parvenir it I'autosuffisance alimen

taire et la satisfaction de ses besoins fondamentnux. 

L' au d'une facon g nrale, est indispensable i tout, vie humaine, 

animale et vdgdtale : "l'eau C'ast ia vie." 

La troisibme priorit6 est l'nergie : La situation du secteur 6ner

g6tique reflbte la d6sarticulntion do 1'6conomio burkinabb at son dualisme. 

C'est ninsi que les problbmes dnerg6tiques se pFesnt de mnanibre 

radicalement diffcrente secteur et le secteurpour le rural urbain. 

Pour les travaux agricoles, le secteur rural utilise presque 

exclusivement l'dnergie humaine. L'e.nergie animnale est encore ti-bs peu 

employe et son utilisation se limite pratiquement it la traction et au trans-

port local. 
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Pour los bosohns d'dnergle domestique, I- seeteur rural a recours 

prlnclpalement au bols de chauffe. 1'6nergle "mode"-.e" quimt It elle, alnionte 

principalement les transports (5 %de l'1ner -! totale ddpens6c dans le pays) 

et les activitds industrilies et satisfait les besoins de I'6cononie urbaine 

(administration, services et consommation des m6nages). Cette 6nergic est 

trbs chbrc et elle entrofne une ddpendance ext6rieure importante, mat6ria

lisde par des importations d'hydrocarbures en augmentation trbs rapide 

(de l'ordre de 15 , par an en volume entre 1975 et 1980). 

Dans le domaine de l'Onergie, deux objectifs principaux sont vis6s: 

a) 	 amdlioration de la situation 6nergtique du secteur rural, tout 

en pr6servant son cnvironnement physicque. 

b) Diminution du poids de la facture petrolibre 1rise on place d'6ner 

gie hydrodleetrique, les 6nergies renouvelables notamment 

6olienne, solaire, biomasse , biogaz etc... 

3-	 Contribution du secleur priv6 

Pour la rcalisation du Plan Quincluennal 1986 - 1990, il est demand( 

aux promoteurs du secteur priv6, d'investir dans les secteurs produetifs 

de l'deonomie, do promouvoir l'emploi et i formation des burkinab&. 

Les investissoments doivent )orter dhns la mesure du possible, 

sur les secteurs utilisant et trinsformant les nmtiires prernibres nationales 

agricoles, animales, minikres et cnergetiques pour l'intdrt et lII satisfaction 

des besoins fondamentiux de'; masses populnires burkinabb. Ces investis

sements doivent tirer le meilleur parti de nos ressourees locales afin de 
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modifier I sch6rnn du d6veloppement 6conomiclue et socill pour un v6rilible 

progrs niitionnl dont nous tiuronslI totnle maftrlw. Cola n6cesite des 

choix stratdgiquos des secteurs d'intervention. 

3.1. - Les secteurs d'intervention 

Ils sont ddtermin6, en fonction des objectifs du Plan Quinquennal 

1986 - 1990. 

Pour li ralisntion de l'autosuffisance alimentaire il est envisag6 

plusicurs types d'activit&-, industrielles et artisanales. 

Ainsi l'6quipernent des agrieulteurs en moyens de production: 

(charrues, houes, charettes, tracteurs, moulins, ddcortiqueuses de riz, 

presses ii huile etc... ) ndcessitera la cr6ation d'industries m6caniques 

et m6tallicues, linstallation d'ateliers d'entretien et de rdparation. lt accrois

sement de la production d'enigrais, dherbicides, dinseceiicides etc... 

Enfin, la erdation d'industrie , alimentaires permettra do diversifier 

]a gamme des produits alinientaires disponibleF tout en rdsolvant les problbmes 

de la conservation. Voici quelques exemples d'industries alimentaires qui 

peuvent 6trc rdalisces au cours du Plan 

- Production du lait 

- Conserve de viande 

- Conserve ue produits maraichors 

- Extraction de jus de fruits (mangues par exemple) 

Biscu i: -,ie 

Aliments pour bdb6 
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- Extraction d'huflc comme le karIt6 qul actuellement occupe le 

troisltme rang do nos produits d'exportation aprbs c btil et 

lc coton. 

Sn part dans Ics exportations totak: s'est accrue ct a contrlbu6 

pour 17 %des exportations en 1982 (2 % en 1967 h 17 %en 1982) contre
 

14 %pour Ic b6tail h In m~me pbriode.
 

Actuellement une grando partic de Il r6colte do karitd continue 

d'6trc exportde sous forme d'ttmandes c'est-h-dire que pour une tonne 

d'amandes de karit6, on export} en fail 600 kg do tourteau sans valcur
 

et 400 kg do beurre do karit6.
 

Dans cc contexte, il est grand temps d'installer une huilerie de 

karitd au Burkina, marcluant ainsi une prise en main par les nationaux 

de l'exploitation do lurs rc, sourccs naturollcs. 

Cotto initiative contribucra ii couvrir nos bosoins on huile et 

en savon (actuellement los besoins non couverts on huilc cst de 5. 200 

tonnes). Elle contribuora Oglalement i I'augmeltation de la valeur ajout6e, 

h rdduire le d6ficit de notre balance commercial, et it l'approvisionnement 

des unit6s de production existantes ou i crer do savons on matibres pro

mibires. El cC q ui co,,cerno lC savon, Putilisation ('huilos non comestibles 

commc !,,r exml)e : extraction d'huile d antatd.,s ott grainos do N:,.nt 

(nouveau produit qu 'il faut cxt)orim-nter et devoloppor) pout 6tre utilisC 

pour la ftlbricat ion de savos do lessivo ot do toiletto, los huilos comes

tibles resteroi-A done dislponibles pour it con sommation humaine. Un pays 

commc l'Inde utilise l'huile do noom pour la fabrication des savons do 

lessive et de toiletto d'excellents qualit~s. Cc nouveau produit au Burkina 

(extraction d'huile de graines de neem pour Ia fabrication des savons) 
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entrafiera une plum griride phlattlon do neem done lutte contre lit d6swr

tiflcation et une plus grande production de bols. 11 ftut roter 6gulement 

(pour apiser certaines httqui6tudes) que l'installation d'une huilerie de 

t-',: i,tisse encore unc large place pour It poursuite de It ftabrication 

artisannle du beurre de ktrit6. 

Autres domninei dinvestissements possibles 

- cultures irrigutes it petite 6hcelle (fruits et 1tgumes). 

- engraissement du b6tail it petite 6chelle ou production 

animale int~gre it l'agriculture. 

- culture intensive de produits vivriers 

- culture de raisins etc... 

Pour la satisfaction des besoins fondamentaux des masses 

populaires, la crt-ation et le developpement des textiles offrant une gamme 

6tendue de produits fin", seront privildgi6s : il s'agit des activitds comme 

la bonneterie, la coltfectiol les tissus imprim6s, teinture, bande pharma

ceutique, coton hydrophile etc... 

La cr6ation d'industries chimiques notamment lit production des
 

produits pharmaceutiques.
 

La crtation d'industries de production do rmtdriaux de cons

truction en de des logements urbains et ruraux d6cents pour la
vue debtir 

population r'apidement croi ssante et en gu.ncral pour la population 

rapidement croissante et en g6nT-al pour stisfaie les besoins de l'6conomielt 

en mat6riaux de construction : cimenterie, mat6riels de presses, briqueterie, 

menuiseries, t6les et pointes etc... 

Pour lit vtlorisation des ressources nationales : En dehors de ce
 

qui pr~cLde , it valorisation portert 6galement sur :
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- lei rcHsources mindralcs par Ia cr6ation d'indumtries extractives 

surtout dais Ic Nord du pnys (or) 

- mise en valcur des produfls d'Olcvage; criton d'industre on 

amont comme les aliments pour bdtall, les produits vtdrinaires 

et en oval des activitds pastorales : tannerie, chaussures, sacs 

et sacoches et autres articles du cuir etc.... 

3. 2. R61c du secteur bancaire dans le cadre du Plan 

Jusqu'hi pr6seat les cr'ddits bancaires au Burkina sont alids essen

tiellemcnt vers le commerce gn6ral, les transports, les brasseries et dans 

In spdculation imrobiliire (construction des aisons pour in misc location)en 

au d6triment des secteurs prioritaires comme l'igriculture , II commer

cialisation des produits agricole , Ia construction dcs maisons i usage 

d'habitation du propri6taire, les petites entreprisos d(tenues et dirigdes 

par les nationaux. 

Dans Ic cadre du Plan Quinquenrial, le secteur bancaire devra 

rdorienter ses politiques vers les secteurs prioritaires : 

- augmentation de la part de financement des entreprises agricoles 

(4 %de lensemble des financements contro 34 '2 pour le commerce en 1983) 

et des petites unitds industrielles. 

- financement des fonds de roulement des entreprises artisanales 

afin d'augmenter leurs capaeitds de production. 

- assouplissement des conditions d'otroi de ciCdit. 

4. Mesures d'incitation it I'investis;sement priv6. 

Comme, il a 6td indiqu5 plus haut, le ecteur priv6 doit jouer 

son r61e qui restera encore longtemps le sien dans le cadre du plan. 
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Le Sectcur prlv6 qul prodult 3/4 du Prodult Intdrleur Brut (PIB) et occupe 

95 %du mnrchd de lemploi, reste en effet, In batie du dve-oppernent du 

tissu dconomiquc burkinab6. 

Des mesuros incitatives seront mises en place pour assurer h cc 

secteur toutes les garantics de rentabilit6 des investissements dbs lors qu'ils 

ne s'opposent pas aux int6rts du peuple burkinab6. 

Cos msures d'incitation comprennent 

- le code des investissements 

- la Caisso Autonome d'Investisscment 

- le climat 6conomiquc et fiscal. 

4.1. Le code des investissements 

Un nouveau code des investissements a dtd adoptd par l'ordonnance 

no 84-051 du 7 Aofit 1984. Los principales innovations qui pallient aux lacunes 

de l'ancion code sont ls suivantcs : 

* Avantages s6lectifs pour les entreprises selon les secteurs prinri

taires retenus; 

* Uniformite des avantages pour les entreprises 6voluant dans les 

mc3mes socteurs d'activitds. 

* Comptitivit6 accrue des entreprises face i, la concurrence 

int6rieure et ext6rieure due notamment I l'application du 

systrme d'exon.ration partielle sur uno longue p~riode, 

contrairement au systUme d'e-ondration totale pour un 

temps limit6 qui avait cours juscue li . 

4.2. 	 La Caisse Autonome d'Investissement 

°La Caisse Autonome d'I ivestissement, cr,66 par le ddcret n 84

211 - CNR/PRFS/MCSE/MF/MPC du 6 auin 1984 , i pour vocation, le 
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d6veloppement ot In promotion de Pinvestissement au Burkina Faso. 

Elle Intervient dnns : 

- le financement des investissements des entreprises 

- l'octrol de garanties aux emprunts contract6s par elles; 

- Ia bonification des intdr~ts des emprunts contract6s par elles; 

- 'appui technique aux entreprises, notamment en mati6re de 

gestion. 

4.3. Le climat economique et fiscal 

Les investissements priv6s d6s lors qu'ils ne s'opposent pas aux 

int~r6ts du peuple burkinabb, In politique du Gouvernement sera trbs 

explicite A 1endroit du secteur priv6. Par exemple : 

- les mesures pour lutter contre limportation frauduleuse des 

produits concurrentiels ; 

- la rdduction de 75 '1,du droit fiscal ii l'importation qui a remar

quablement asoupli Ic regime fiscal ali Burkina, vise directement 

a promouvoir le ddveloppement du secteur privd. II faut souligner 

dgalement quo le Gouvcrnement porte une attention particulicre 

sur les politiques comme : 

* la fixation des prix 

* la monnaic 

* les taux d'intdr~ts 

* la tarification, 

qui influencent 6normdmei., le ddveloppement des investissements du 

secteur privd. 
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CONCLUSION 

L'agriculturc et l'6levage constituent le moteur du secteur privd 

burkinab6 et de toute 1'6conomic. En plus de l'agriculture, Ic grand nombre 

de petites entreprises commerciales, industrielles et artisanalcs constitue 

'autre volet du secteur priv6. Compte tenu dc cette sp6cificit" de l'6conomic 

burkinabb et des objcetifs fondameniaux retcnus ct clairement ddfinis du 

Premier Plan Quinquennal de D6veloppemenl Populaire 1986 - 1990, le secteur 

priv6 par son dynamisme et en application des mesures incitatives pr6vues, 

peut contribuer efficacement b la r~alisation du Plan. 
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N0ANNEXE 

INTERVENTION DU CAMARADE MINISTRE DE LA
 

PROMOTION ECONOMIQUE DU BURKINA FASO
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LA ET LA STRATEGIH"DE 
TEME :LINDUSTRIEI BURKINABE - POLITIQUE 

CONSEIL NATIONAL DE LA
INDUSTRIEL DUDEVELOPPEMENT 

REVOLUTION 

HONORABILES INVITES, 
LA REVOLUTIONET MILITANTS DEMILITANTESCAMARADES 

ET POPULAIRE,DEMOCRATIQUE 

autour du
le peuple militant du Burkina s'active

A l'hcure oi tout 

1986 -- c'est un rdel plaisir que je m'adresse h
1990, avecPlan Quinquennol 

ma qualit6 do ministre do la Promotion Economique, pour vous 
vous en 

Conseilde d6veloppement industriel du 
pr6senter la Politique ct in strat6gie 

6 
symposium consacr h l'entreprise burkinabLe 

National do la R6volution. Co 

wOs doutcr, dans I'histoire 6conomiclue du Burkina 
fera date, h nen 

intervient h un moment oil le 
non sculcmrnt parce qu'ilR6volutionnaire, 


engagoront son avenir, mais aussi 

peuple effoctue les grands choix qui 	 et 

do 
surtout parce quil constitue un d6menti cinglant pour tous los onnemis 

que les jours de 
contrc touto 6vidcnce, clamnt 

notre jeune P.volution qui, 

6
 

sont compt s dans notre pays.
linitiative priv6e 

cello qui 
sous RDP, lentreprise de type colonial,

C'est vrai. la 

pour des int6r6ts 6trangers ii notre pays, 
exploite nos masses laborieuses 

une entreprise dont 
i l'entreprise vdritablement nationale,

doit c6der Ia place 
satisfaction des besoins de notre 

lactivit 6 est toute en,.i'e con s oio i lo 
6 

par le pass , d'objeetifs 6conomiques
Rompant avec l'absencepeuplo. 

National do Ia R6volution entend botir une 
pr6cis et populaires. le Conseil 

ind(;Ipendant 
e . autosuffisante et planifi6e. Dans cette 

6conomnie natioiale 
productrice de biens mat6riels, 

optiquo , lentruprise inoustrielle, paroe que 

un place do. choix dans la politique do d6veloppement 6conomiclue du 
occupe 

Burkina nouveau. 

s Ia politique
Trois objectifs fondamentaux sont assign6 

en mcme temps qu'est d6finie une strat6gie pour les 
industrielle 

atteindre. 
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Le premiler objcctif qui constituc i prlorlt6 des priorliti sI 
I'autosuffisincc allmcntaire, ant I] csi vral qu'un peuplc mill nourri csi 
incapable do donner Ic meilleur de lul-mme pour l'6dification do sa nation. 

A cot offot, I'riutosuffisance aliniviiialr., poursuivie par le CNR so 
situo double dcau plan Intquantlt6 Ic d~vepar loppcmont do I production 
agricolc ct de In qualit6 par In diversification Ii transformation do ctto 

production. 

Commo toute activit6 de production, lagriculture n6cessite des 
moycns mat6riels dont In qualit6 est d6terminante pour le rendement du 
travail de Ihommo. Le taux 6lev6 de In croissance ddmographique do notre 
-"ays et Ia d graclation des conditions clinmatiquos no permottont plus ii notre 
euple de produire suffisamment par l'usago de Ia daba traditionnello. Do 

m6me, In ;rarefaction des pt.turages et des points d'eau condamne, h br~vo 
6chiancc, l'clvage extensif jusqu'alors pratiqu6. Tout ceci montro b 
-6vidence, I n6cessit6 d'une modernisation de l'agriculture et do l'levage. 
L-.t c'est lii quo doit intervenir lit tustrie pour cr6er les quipements ot les 
moyens de production n-ei.sairs tels quo les charrues, les tracteurs, les 
houes , les charettcs, los moulins. les pomlpes et j'en passe., 


Toujou rs cn niont do( l'act i\'itv agricole t pastorale, I'industrio 
doit produiro los engrais et lcs insect oP los pour l:i protection des plants et 
des rdcoltes, de m6mo quc les aliments pour bt;tails. 

En nvd , Ia cri.lntion d'industries ilimentaires permottra de 
diversifier i gamme des produits alinentaires disponiles pour le peuple tout 
en rdsol vant le problbmc do Ia conservation des produits agricols at inimaux 
dont 1i quantite ot le nombre sc.suront aocrs grace au moyen do production 
nouvenux et aux intranits divers. 

Ie dceuxiomc objectif poursuivi i travers In politiquc industrielle du 
CNR est lI satisfactions des besoins fondamntaux des masses populaires. En 
cffot, los ambitions do not ,e peuple no saiuraicnt se circonscrir h la 

rbsolution du soul probl6m de survie. 
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C'est h un mivux-t re qu'll tispire, et cc miux-6tre no fHorn nssur6 que si 1v 
peuple peut se loger et se v~tir d6cemment, s'il peut be-n6ficier de soius 
m6dicaux et d'6ducation, bref, sill peut avoir In disposition des iens de 

consomnmtion courante. 

A cc nivoau sussi, l'ndustrie est appel6e h jouer un r6le de 
premier plan. Ceci est d'autnnt plus r6nlisable que bien souvent, hi mntibre 
promibre est disponible. Ainsi par exemple, grand producteur de coton, 
notre pays doit cr6er ct d6velopper des industries textiles offrnt une gamnue 

tendue de produits fin is plut~t que de laisser persister l'importation , it 
grands frais, de sous-produits d'autres pays que sont les friperies. 

De m6me, In cration c'industrie chimique fabriq unnt notamment les 
produits pharmaceutiques essentiels mettra notre peuple Li l'abri des 
laboratoires imp6rialistes dont 1'inutilit6 de certaines spdeialit6s n'a d'6gil 

que leur toxieit6. 

Enfin, In promotion et le d6veloppement des industries du b'itiment 
telies que les oimenteries, les briqueteries, les menuiseries et les fabriques 
de t6les et de clous, permettront au peuple burkinab6, de satisfaire son 

besoin l6gitime de logements d6cents et ,ecessibles. 

Le troisi6me objectif de lai politique industrielle du CNR est la 
valorisation des ressources nationales. En dehors de cc qui pr6ecde et qui 
suppose aussi une valorisation de nos ressources nationales, un accent 
particulier sera mis sur la valorisation des ressources mintrales par In 
creation d'industries extractives, surtout Ians la partie Nord du pays ofi des 
filons nurifbres ont 6t6 identifi~s untpe partout. I1 eln sera dO mme pour 
les cuirs et peaux dont notre pays est grand producteur, par li creation de 

tanneries et d'industries de transformnation du cuir. 

Honorables invites, Camarl"des Militants de la RDP. telle est 
esquiss6e dans ses grandes lignes, In politique industrielle clue le CNR 
entend conduire pour l'6dification d'une lurkinan nouveau, libre et prospure. 
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Concue h l'abrl des lnt6rMs des cartels 6trangers et do leurs 

valets locaux, In nouvelle industrie burklnabb travaillera essentlellement pour 
II satisfactIon dos bosoins des nnsses populalres. Do m6mn, cells-ci dolvent 
on ire los cteurs prtnctptux. C'est pourquol , t)reant en compte II 
situatori de notre nmrch6 intional et nos moyens technique. et finauciers 
linmlts, Ia politique industrielle du Conseil National de Ia Rhvolution 
privilegie les petites et moyennes unlit(.',industrielles, employant des 
technologies simples peu coOteuses, tant estet 11 vrni que hI mai'rise de 
l'conomie passe par Ia mafirise des unites industrielles. 

C'est conscient do r6alit6cette qu'il est envisng6, dans le cadre 
du prochain plan quinqueaml , hrI rest ructurat ion et II promotion de 
lartisanot national, surtout au niveau provincial, pour servir de levier h une 

industrialisation doeentralise. 

Bien entendu, le CNR ne rjeette pas en bloc lh6ritage industriel 
du pass6. Dens cc sons, et prenant en compte les prioritds de lhoure il 
sest dot6 d'un programme do redynamisntion des entreprises essoufles et de
 
rchabilitation de cellos 
 qui sont ferm6es. Le )rogramme concerne aussi bien 
les entreprises publiques que celles qui sont purement priv6es. 

M'adressant plus particul ibremen aux organislturs de ce
 
SymlpOSiIIm voldrais expriraerj 'e leur toute niai satsfaction I)llr'lheurclus
initiltive qu'ils oat (e . Si (luclCIuIs u1s GlIt 1)I2 d0oat(i de Ia RDI1 a ses 
d6buts, j'ose CrOire (IL1 IMIr Iur p rIItiCip:1tioll a cet t ri-tri ioa , toutes les 
Oquivoques sont d16.sornmis lev6es. lI, tlP, faut-il Iu rpl)ter, n 'est pas 
contre I'initiiitive prive. l.existence m6me d'un code des investissment, et 
de Ia caisse au tonome (I inlvest isseion Is t loign e assez cloqumment ILI 

contraire. 

Pour ma part, je soulhnite que ce symposium puisse ddboucher sur 
des rcsulta ts concrets et su' des sugestions susceptibles d'aider le Conseil 
National de la R6volutioni et le Gouvernement dims leurs efforts de relance do 
lindustrie burkinab et, tartan t doIe l'conomie natiionle. 

POUR UNE INDUSTRIE ALI SERVICE DES MASSiES rOPULAIRES 

EN AVANT ! 

LA PATr}E OU NOUSLA MORT, VAINCRONS 
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COMMUNICATION DE MONSIEUR LAURENT CLEMENT 

Reprdsentant de In Chambre de Commerce 

et d'industrie interddpartementale du 

VAL D'OISE YVELINE (VERSAILLES) 
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Messieurs Ics Ministres, 
Monsieur le Pr6sident de In Chambre do Commerce d'lndustrle et d'Arlsannt du 
Burkina, 
Messieurs les Repr6sentants des Missions Consulaires et Dlplomatiques 

Mesdames, Messieurs. 

Rpondant h l'aimable invitation du Docteur Pdul BALKOUMA, 
sident de Ia Chambre de Commerce d'Industrie et d'Artisanat du 13URKINA 

FASO, Le Prdsident de Ia Chambre de Commerce et d'Industrie de 
VERSAILLES, DIDIER SIMOND m'a pri6 de vous apporter son t6moignage 
d'amiti6 et do sympathie. 

Notre Chambre a fond6, il ya dix ans la Confdrence Permanente des 
Chambres do Commerces franco-africaines qui a 6tabli des lions solides entre 13 
chambres africainos et 22 ehambres francaises. Ln Confdrence Permanento s'est 
r~unie it Ouagadougou en novembre dernier et lestous participants ont 6t6 
sensibles h l'accueil amical qui leur 6t6 r6serv6.a 

Avec beaucoup d'attention et d'int (rst, j'ai suivi tous les travaux du 
sym)osi un organisb por ("tablii' un diNlogue constructif entre les pouivoirs 
publics et les (J6ateuls economiques. Les minist6riels duexpos6s premier jour 
ont parfaitement dilfini le r6le et la place de 'investissement priv6 dans le Plan 
Quinq ucinmil de D(Veloppelellnt Papa Io)ulhaii0t Ia pol it iqj ue de d6veloppcment du 
secteur agricole ct industriel du Coiseil National de In R6volution et je no 
manquerai pa s de rappoter fi loient a: ilavestisse s t'rani:ais poteontiols los 
propos toll u , oslrf qu ils pui ssrelt avol ui image ex atcte (daBurokina Faso. 

En partieipant aux travaux de In deuxihme commission qui s'est 
efforcu de pr~scntcr iune analyso prLcise de Ia situation actuelle des 
entreprises de pays do definir lesvotre ei perspectives do d6veloppement des 
anndes i, venir. 
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J'al constat6 quo les problbmes quo voui rencontrez sont communs t 

coux des entreprises de tous le pays du monde h notre dpoque 

- approvislonnements en motires premircs 

- transports 

- financoment 

- main d'oeuvre 

- formation professionnellc 

- problrmes de prix do roviont 

- recherche des d6bouch6s pour production, 

dans une comp6tition internationale difficile. 

A cot 6gard, je voudrais f6liciter les r6dacteurs des rapports qui ont 

expos6 clairement des probl6mcs 6conomiques et financiers complexes. 

A ces problbmes g6n6raux s'ajoutent tous ceux particuliers aux pays 

en vole de d6veloppement qui roncontrent de s6rieuses contraintes du fait de 

l'cnvironnement local. 

L'interrt dc vos travaux est d'avoir 6tudi6 ccs problIbmes 

concrtenjcnt avec beaucoup do r6alisme, en cherchant des solutions pratiques, 

adapt6es aux conditions naturellos du pays. C'est i juste titre Ltu'il est 

sol-hatit6 de donrer unc priorit6 au secteur agricole, afin f'Paboutir it 

'alto-- 'uffisa lae alimen taire, en valorisant los res.-.otrees nationales et ell 

c:,Ilaborant 6troitement avec les pouvoirs publics pour encadrer intelligemment 

ces (liverses initiatives. 

Notre Chambre de Commerce et d'Industrie s'int6resse beaucoup aux 

problbmes 6eonomiques de !'Afrique noire et elle souhaite agir concrdtement au 

plan prat ique en tenan I colmPte des sp6cificitds al'ricaines. 

C'est pourquoi, elle a pris I'initiative depuis un an de conduire 

paralldlement en Afrique et en France une refldsion b partir des experiences 

v6cues par des responsables de petites et Moyennes Entreprises africaines. 

Cinq (5) oat d6jii eu lieu au Cam6roun, e C6te c'lvoire, au Togo, 

au Mali et iu S6ngal, tandis que les Chefs d'entrcprises franqaises ayant des 

relations d'affaires en Afrique se sont rdunis ii Marseille. 



144 

L'ensemble de ces trvaux , conduits avec lo concours des 
profossours des deux plus grandos 6colts de gestlon franqaises : ESSEC et 

HEC, fera l'obJet d'unc conference Internatlonale h Yamoussoukro les 24, 25, 26 

et 27 septembre prochnin. 

1't je pense qu'il scra int6ressant do pr(sentcr A cc colloque les 

conclusions du symposium de OUAGADOUGOU. 

Cotte approche des problrmcs me semble r6nliste et constructive. 

Trop souvent en effet, dans Ic pass6, on a chcrch6 h appliqucr en tous licux 

des mdthodes de gestion ne tenant pas compte des sp6cificit6s locales et cola 

n'a pas donnA de bons rdsultats. II faut done changer de m6thode. 

Comme par le pass6 nous mettrons bien volontiers !I votre disposition 
nos concours dans les domaines que vous souhaitez et qu'il vous appartient de 

ddfinir. 

L'accucil si chalouroux quo savent rdserver los burkinabb, II qualit6 

des responsables, le sens du r6alisme, le dynamismo et la volont6 de rdussir 

de tous los actcurs de la vie economique et politique de cc pays me somblent 

tenir augure do lavenir. 

Soycz assur~s quo nous no ndgligerons rien pour appuyor do toutes 

nos forces l'oouvro magnifique quo vous avez ontreprise. 
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ANNFXE No 6 

COMMUNICATION DE SON EXCELLENCE LEONARDO NEHER 

Ambassnrleur des Etats - Unis 
d'Amdrique au Burkina Faso. 
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LE SECTEUR PRIVE : INE PERSPECTIVE AMERICAINE 

Cest nvec un grand phlN ir quo J'ai acceptd l'invitation d'adresser 
ces quelqueos mot aux participants de cc premier symposium sur l'ontreprisc 
burkinabb. 

Cc symposium a pour base le documents do trawal r6dig6s par In 
Chambre de Commerce cn dtroitu collaboration nvoc los diffdrnts Ministbres 
ct lW Secteur priv. S:lon ces documents, le secteur priv6 englobe los petits 
agriculteurs, h'ls grandes enti'eprisc s de construction, les industriels, les 
tailleurs, los vendouses du marc,), les dolotibres, les banquiers, les 
grossistes, ls importateurs, les d6taillants et divers autres m6tiers. Les 

documents ont rMvdh6, non snns surprise, quo le socteur t)rive nu Burkini, 
Faso est grnd, important et vari6, repr6sentant Ia plus grand(, part du 

produit national ot lh grmlde majorit6 des emplois. 

Nous pouvons tous nous rondre compte de la r6ussite de plusieurs 
pays en voie do d6veloppoment. Priacipaloment en Asie ot on Amdrique Latine 
do a Colombie h linde, do nombroux pays ont rdussi dans leurs efforts. 
Certains sont devenus des puissances industrielles rivaies do l'Oceident, 
enrichissant ansi c monde cnticr. Ln cherchant uno explication it ce 
ph 2nom Lao , nous trouvons ht pou pri.s invariabtemont ili nmb ic ( ' tt's 

simihijes. Le processus commence habituellement avec 'agvr'icutur- ct un 
cadre 6conomiclue qui encourage les agriculteurs individuels ii an pm.iter leur 
production. Ensuite, il y a un expansion des industries de base, souvent 
dinarrant avce des techniques industriellos relativement simples telles que la 
transfermation ilimentaire, 'agro-iAndustrie et les activitds do petite 
dimension avee uric min d'oeuvre intensive. IH est en ltfc t t's cair,i 
Il'heure actuclle, quo le progrbs 6conomique d'un pays est inseparable de 

l'aerroissement de In production d soeteUr priv6. 

11 y a seulement dix tuns, I'idde que je vions d'exprimer aurait 6t6 
trbs cont'ove'ste. Le monde appraisstit comme divis On deux camps 
irr6concoiliables. I'un so canfi:int i 1'entreprise priv tout'nuo vers lc profit, 

I'autro mettant I'accent sU I0 contr6le 6tat ique et I'implortant.o essenticlle de 
lit r6partitioi 6quitable des rvonus ot des richesses. Co 6taitd6bit 
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politique, souvent pol6mlque, ct ccla, continue encore. Mals aujourd'hui, II 

est grandement 6clIps6 par un consensus croissant entre los experts en 

d6veloppemont do toutes les tondances politiques. Cc consensus reconnalit 

limportance vitalo do In production. 1I reconnnit In prlmaut6 do l'agriculturc, 

et aussi hItravers le Tiers monde, les EtAts sont mintennnt en train do fnire 

un r6examen critique du r6le des entreprises publiques. Un nombre croissant 

est arriv6 i reconnoitre quo le secteur priv6 cst Ia force rotrice du 

d6veloppemcnt. L'l'tot peut encourager, facihter, et aider les initiatives 

priv6es; ilpout jouer le r61 d'orbitre et stimuler, ranis i1ne peut pas par 

lui soul, dbvelopper un pays. Le consensus que je suis en train do d6crire, 

so reflbte dans los politiques des pays on voie de developpoment h travers 

tout l'ventail politique, de droite h gauche passant par le centre. Bref, In 

dimension id6ologique du diebat sur le d6veloppement a grandement diminu6. 

De plus en plus, experts et gouvernements indistiactement s'int6ressent aux 

solutions pratiques qui vent encourager Vlentreprise, obtenir plus de 

production de grande qualit6, et par h augmenter lo niveau do vie. Ils ont 

aceept6 que l'6fficacit6, 1I rcntiabilit6 et II vigueur du secteur privd 

constituent des objectifs de haute priorit6. 

Nous qui avons le privilege d contribuer A ce symposiun,, nous 

sommes encouragds qu'il offre loccasion pour un vrai dialogue sur la 

politique 6economique du pays. 

Cos d6libdrations seront bien servies par In perception que le 

produit national est Ia somrme totale de toutes les activit6s productives 

individuelles. En fin do compte, les agents 6conomiques retionnent une 

libertC de choix dans tout systbmc. Un paysan fermier' ehoisira de t coduire 

soulefl-ent pour so propre consonrmmatiol, si le l,6g' 6eonomique fecadre et 

ddcourago de prdoduire un exc(dent. Seui le g'ouwvrnment pout 6dieter les 

re-gles qui encollra gerornt cos agents 6conoroiques hI penlre des d cisions 

beinofiques pour oux memos et pour II1 socict6 oe geiniral Si Ie Gouvernement 

voit loiut reprise privoo comme Un r61(ment n cessaire et bienvon u dars le 

processus de d~veioppemenl, ces agents econoriques feront des choix 

6conom q ucs qui *ugmenteront I IIa fois I qullit6 et h, ;quaitit6 do la 

production. Une compr6hension du r6Ie constructif du Lecteur priv6 



148 

permet au gouvernement do crder une relation do partennire danr t lute 
pour une erokiNsnce dconomique soutenue, btoie eHsentlellement du 
d6veioppement. 

Je voudrais remercier le symposium pour son invitation h pr6senter 
cette communication et je souhaite plein succbs h sa belle initiative. 

Merci. 
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ANNEIXEI NO 7
 

COMMUNICATION DE MONSIEUR FREDERICK LYONS 

Reprdsentant Rdsident A .I du PNUD 
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Monsieur le Ministre
 

Monsieur Io Prdsident de in Chambre 
 do Commerce,
 
Mesdames et Messieurs.
 

II yn 40 ans , le 26 Juin 1945, 10s repr6scntants des 
Gouvernements des Nations Unles signaent In Charte dus Nations Unies It 
San Francisco. Cette chartc donnait aux Nations Unies pour mnndat de 
lourdes ttlches : entre autres, In recherche do In coop6rntion internationale 
dans In r6solution do probibmes politiques et en ce qui nous concernc pisus 
directement, In recherche do In coop6ration internationnle pour cc qui ost 
du diveloppement 6conornique, social ou culturel, ot In solution do grands 

nrobl6mes hurnwnitaircs. 

L'harmonisation des actions des Etas membres dons In r6nlisation 
do ces finc communes a donn6 lieu, au descours ann~es, i in cration d'un 
ensemble tr6s complexe d'organisation inter-gouvernementales spdcialises 
qui, depuis In fin des ann6es 40 et le d6but des anndes 50, sont 
responsable , chacune dons Jour secteur, d'nctions tendant h renforcer in 
coopdration intellectuelle, technique ou finnncibre entre Etas. 

En trbs peu do temps, ce systene rot-trait i In disposition des 
Etats membres et surtout h In disposition des plus d6favoris6s parmi eux, 
des fonds consid6rables pour assister lour dcveloppement par le biais de 
r-ontribution volontaires, ou bien gralce h s(.! budgets r guliers oii les 
contributions 6taient sous forine "d'imp6t" des Etats niembres en fonction 
des revenus per capita de leur popuhtion et autres parametres 6conoafiques 
''t sociaux. 

Grosso modo, l'sistance que fournit le systbme des Nations Unies 
pout C-tre classde on deux cat6gories : 

Promi6rement : Ia fourniture do fonds a grande Cehelle pour les 
investissenient des capitaux sous formes do prts et parfois aussi 
sous forme do subventions, assistance qui relve do la 
responsabilit6 de nos collJgues do In Banque Mondiale. 
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Deuxilme lieu , In coopdratlon technique et lo octivltda do 
prd-lnvestlnsoment contsitant g6n6ralement en services de conscll, 

techniques, en nppuls ponctuols h i'lnfrantructure InstitutionnelIe, 
et surtout Ii h1 formation. Dans cc cadre, lc torme 
"pr6-invcstissement" est gdndralement utillsd relation desen avec 

formes d'assistance visant h faciliter et pr6parer des 
investissements cap!taux gouvcrnementaux ou du secteur priv6 lids 

h des projets d'une plus grande envergure. 

C'est dans cette deuxieme catdgorie qu'il convient do ranger les 
actions de eoop6ration technique du Programme des Nations Unies pour le 
D6veloppement que je repr6scnte ici. Le PNUD agit princiapelement comme un 
fonds central du systbme des Nations Unies pour le financement dc la 
coop6ration technique et des activit6s de prd-investissement. Los projets 
qu'il finance au niveau des pays bdn6ficiaires sont ancr6s sur un concept 
fondamental par !equel les programmes et les projets eux-mdmes sont choisis 
directement par les pays b6n6ficiaires (Ians le cadre de leurs propres 
priorit6s, g6n6ralement leurs plans quinquennaux nationaux. Dans le cas du 
Burkina Faso, le Programme National appuy6 par le PNUD couvre les ann6es 
1982 b 1986, et les discussions do pr6paration du prochain Programme 
National sinscrit dans le cadre de la promulgation, lann6e prochaine, du 

quatribme Plan Quinquennal du Burkina Faso. 

Les propositions du Gouvernement et le Programme National sont 
6tudi6s avec lensmble des Agences Sp6cialis6es du systkme des Nations 
Unies en vue de permettre l'laboration des projets sp6cifiques d'assistance 
technique et, dons le cadre du commerce et de lindustrie, ces discussions 
coneerneront done tris directement les agences sp6cialis6es que sont 
l'Organi:sation des Nations Unies pour le dlveloppement Industriel, la Con f&'67' 
roieeo'It's Nat iC i-e IC W CC ) ,'Ulli surI CCer t 1I2 \Vt iol)pft'I2 et ]e Ce atr 
du Commerce Interimtlional ci aturont g6nu2ralcment la rcsponsabilit6 de 
l'6xecut ion des projets nsi approuvds, (tans le cadre d'une association 

tripartite entre Ic (ouverrement, qui assure la direction des projets et Ia 
majorite du financement do coux-ci, les agences, qui assuront la coop6ration 
technique et le PNUD, qui assure le financement des apports ext6rieurs do la 

coop6ration technique. 
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L'ONUDI , l'ngencc c6 en ce qul concene le progrimmes Industriels 

des Nations Unixs, n depulti 1967 pour mandnat de promouvoir et d'ace6lercr 

Ic processus d'Industlrilistition dns les pays les moins d6veloppds en mettmon 

laccent sur le secteur minufucturier. Pour ses xctivlt6s opriatlonnelles 

d'appui, de coordination et de promotion dmis l' secteur hd ust riel, ell peut 

compter sur les ressources fintncieures du Programme Natioril xppuy6 pir It 

PNUD. En outre, elle a it so disposition ses propres ressources de son 

Programme R6gulier, du Fonds des Nations Unis pour le D6veloppeonent 

Industriel, auquel contribue Ic Burkinn Foso, le Fonds des Services 

Industriels Sp6Ci1xX, et d'utres fonds en d'p6t, Pour In pluplrt, ses 

ressources sont d'une nature r.duite Ct modeste avcc un totux d'utilisation 

trLs 6lev6. Neanmoixins, I'ONtUDI value toutes et ehnque requote d'xsistmice 

technique tombont dans son mandat , et normalement entreprend des 

recherches dce fetnds pro'enant de sources exte_ 2ures qluond ele nest pits 

en mesure de financer des projets do ses propres fonds. 

Uie ation ib Iaq uellc le PNUD et I'ONLIDi attachent une grondc 

importance est !N cr6ation reente par I'ONUDI du programme de ccopdration 

en matibre d'invstissements, aivec huit bureux datns los principaux cent,'es 

financiers et industreiels ii travers le monde, qlu ont pour but de stimuler et 

de promouvoir les investissements en formant des cadres des pays en voie de 

dxveloppement qui 6tablissent leIurs ropres contacts avoc les investisseurs 

Ut leur comm iniquent l'information n16cessaire qux encouragera eventuellement 

ceux-ci it venir investir dans tours pays. 

Un autre exemple do Ia coop6ration que peuvent fournir les Nations 

Unies dnans le domairie des investissements serait peut-tre celui du Centre 

des Nations Unies sur les Multi-nationales, dont une des fonctions est de 

former des tcchnieicns des pays int"resses afin de lour pormettre de mieux 

n6gocier avec I2, cemfIa go ies multi- nat ionales, toant compte des 

particularit6s juridiques et 6eonomiques de celles-ci. 

Permettez-moi , si vous vulez bien de vous citer it titre d'exemple 

quel(;ues programmes spcinux du PNUD et de l'ONUDI au niveau r6gional 

qui pourrient jouer un te significittif dans le ddveloppement industriel de 

l'Afrique, avant de passer it des consid6rations qui nous tiennent plus i 

cocur, c'est-i-dirc, Icls projets de (ICveloptixeent industriels et commercialx 

du Gouv rnement du Burkinn tlso appuy. pin, le systme des Notions Unics. 
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Au nlvenu de I r6glon, 1985 est 'onn6e d6olslv de la Doeennle 
du D6veloppement lnduttriel en Afrique. Mittntint h ml-ehemin et devtot 

les ann6es de r6l isntIon des proJets con.'us pendant 80 84, In d6cennic est 

un effort timbitieux et pmrtteulier s'6vertuntit b obtenr pour I'Afrique 1,4 % 
de In production industrielle niondinle en I'an 2000, panrtitilt de 1 % en 1980. 
Les lta s -membres de I'OLIA, en eoop6rmtion sivec In ClA et I'ONUDI, 

recherchent uric industrinlisation uuto-suffisante, flutonome , vislnlt ht 

satisfnire les .esoii.i fondmnentaux des peuples d'Afrique. Les propositions de 

In d6conrnie insistent sur In nicessit 6 d'idopter une approeho plmnifi6e pour 
los diff6reneis nctivit6.s industrielles et connexes, et sur l'interd6pendance 

de cos nrtivit6s. Elles r6affi''ment s 6glICmleent 1'importance d'entrrifnement 

CIou'elles (r (.tn omon t et ell oval , peuvent cr6er une base in dust rielle, 
stimuler le d6veloppement d'utres industries et accelerer Iii croissance et le 
d6veloppement soeio- Oonomique. Finalement, afin d'appliquer ses propositions 
rivec suce6s, il est d'one grarde importance de vilariser les ressources 

humnines et technologiques disponibles. 

Pour ce qui est de It sous-rgion ouest-africaine, un programme 
initial in t6gr6 de promotion industrielle a 6t6 ktibli par les secr6tariats de 
l'OLA , de Ia CEA et de lONUDI, prograimme qui est compos6 de projets 
exigearnt une eoop)cration multhi.itionale, le programme contient 35 projets 

strat giques motours et 117 projets 'appui. Les industries clefs vis~es par 

eeS projet. sn t I 'ind ustirie iemtallurgie (tpou, hI sid(leri ie), l'iidustri 

emoeanique (pour le traitemeort des produits aliment"t ire) et los industries 

ohiriiques (pour les ei grais, les pesticides, les produits pharmaeeutiques). 

Ces projets, qui pour Ia plupart sont en.!or'' au stade d'otudes de faisabilit(6 

so derouleront au sein de plusieurs orgonismes r6gionaux tels que lI CEAO, 

la CEDEAO et autres. 

D'autre part, il est entendu que cc programme pourra b~n6fieier 

des r6sultats de projets similaires actuellement en voie d'ex6Cution dns los 

pays de I'Am6rique Latine. 

Ces 6chtnges de concepts, de systemes technologiques et de 

connaissnnees sont typiques de Ia ooop6ration, mon seulement entre pays 

riches et moins favoris6s, mais aussi entre les pays en voie de 
,d6veloppement, pi)i1 le biai.s du Syst~me de Coop6ration Technique entre Pays 

en voie de D6veloppement. 
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Au Burkina done, ou cours des dernlres anndes, los seeteurs 
industriel et commercial ont pu b6n6ficler de l'asslistance technique do 
I'ONUDI pour plusleurs projets ; de celle du Centre du Commerce 
International , dans le cadre d'un projet de promotion des exportations 
appuyd par Ic Gouverncment Danois; et du Duruni International du Travail, 
gr/cc h un projct d'artisanat f6minin qui offre des perspectives 

prometteuses. 

Le projet dc promotion des exportation de l'Office Nationnl du 
Commerce Ext6rieur a pour but de former du personnel, d'obtenir des 
augmentations constantes de lexportation de certains produits s6lectionn6s 
du Burkina, dc permcttre I'am6lioration dessystbmes d'emballage et de 
facilitor In mise en service des 616ments d'information commerciale qui sont 
actuellement essentiels pour le renforcement d'une politiquce commerciale sur 
le march6 extdrieur. Ce projet , qui est actuellement sur le marchd 
extdrieur. Ce projet, qui est actuellement en voie d'6valuation, a d6ja permis 
d'obtenir des rdsultats int6ressants, et son avenir doit faire l'objet de 
discussions avec los autorit6s trbs prochainement. 

Sur le plan national, Ic PNUD et I'ONUDI ont traditionnellement 6t6 
actif'; dans lts domaines do I'infrastructure institutionnelle d'appui a 
I'industrie et des agro-indu. tries. Les projets : "Assistance It I 'Officc de 
Promotion de., Entreprises Bukinabb" e! "Assistance au Centre National do 
l'Equipement Agricole" ont fourni uno assistance tr s suivie it ces diffdrents 
sceteurs pendant plus de 10 airs. Cos deux projets ont termin6 recemment, 
mais feront probablomnt I'objet de consultations ultdrieures dans le cadre de 
]a proparation, da Programme N: nal pour lc prochain cycle quiquennal de 
1987 - 1991. 

En outre, l'ONUDI assistc le Burkina dans le cadre do ses 
programmes r6guliers it travers 4 petits projets : 

- la fabrication de briquos i, Ia Volbriceram
 
- une 
 unit6 pilote pour les produits pharmaceutiques, A l'lnstitut de 

Recherche sur los Substances Naturelles; 
- une petite nssistance dans le domaine du ciment au bureau des 

projots Tanbao; 
- une assistance it l'implantation du code de l'ea au Ministbre do 

I'Eau. 
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II et cliir de ce qul pr6cde que le r6le clue joueni le PNUD et 
I'ONUI)I dInn Ies secteuri Indutst-lel et commerclil du Burkmnn est modeste, 
sultout iorsquo ]ton tient compht des nuitres besoins et des priorites exprhm1s 
par le Gouvernement dmis le iidre du ProgriPmme Populiire de 
D1veloppement . D'ot1tPe pnt , II esi fort probnbe qu'fIvec II seCheresse qui 
s1vit et ses sk5luelle s pr1visiblhs, I eiu, I'a griculture et l.s progrnmmes 
d'urgence et de r6nmbilitntion eontinueront h mobiliser IIInmijorit des fonds 
que nous somines en mesores d'opporter. Cependant, lnopus estimons que 
m6me de petits programme de formations, de trinsfert de technologies, de 
coop6rntion entre mys en voic de d6veloppement peuvent avoiv un effet 
catulyseur ext r!nent sigiuificatif pou Ie renforcement et le d1velotpemnt 
des entreprises !Burkinm-b6, et je tiens h vous faire part de notre enti5re 
disposition de collaborer avee toutes les int1ress6esparties au cours des 
mois qui viennont tifin d'asurer que nos ressources toes limit6es soient 
utilis6es de In fai'or IIa plus imaginative possible. 

Finalement , comme l' laiss6 entendre le Ministre de la Planification ce 
matin, cc symposium a lieu h un moment particulib'rement propice. 

Les conclusions de vus s6ances de travail se reflteront surement 
iaIns les 6tudes qui seront pr6pa ces pour hleprochain Plan Quinquennal et 
de par lit, dans I prochain Programme National du PNID. Mais je coois aussi 
que vos (i150sus;lions sur l'entreprise 1urkinabb o moment oilviennent un au 
sein m6me des Nations Unies et du PNUD en paoticulier les pays membres qui 
nous orientent, eommencent I parler de plss en plus 6lee quo t)orrait 
remplir lentreprise privce dans le cadre des projets que nous appuyons. 
Iour ne citer qu'un exemple, les 6Sultats d'one 6tude de I'A genee Sukdoise 

pour le D(velop)peaient International, l)r6nalt des co0t01racts )lus suivi avec 
'lentreprise priv(e afin d'assurel, on applui supl)lf,mentaire aux Pi'v;,rames 

de d("velop)pement , ont k6 lonruement d6batues los de Ia reunion du 
Conseil d'Administration du PN UI) I'annee (lenii re, il est "I pr1voir que les 
discussions se poursuivent cette ann6e, et que 1'on puisse 6vcntuellement 

s'tlende ai une certaine 6volution dans ce domaine. 
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C'est pour Coln quo je vous souhnite des sdarjci. de travill 

particulib rement fruetueuseH, des dtdbIt8 enichiHsiantH, car Je vuIH s~i de 
l'irnportance des r~sutnts quo VOUs pourrez obtonir grtice hi eux. 

MCI-cf. 
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ANNEXE No 8 

COMMUNICATION DU SECRETARIAT GENERAL DE LA 

COMMUNAUTE ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE DE 

L'OUEST (CEAO) 

Pr6sentdc par DIAWARA Lassina. 



I - GENERALITES 

La Communautd Economique de l'Afrique do l'Ouest (CEAO) so fixe 
commo objectif conform6ment A Particle Ill du traitd instituant In 

Communaut6 do "favoriser le d6veloppement hmamonis6 et dquilibr6 des 

activit6s 6conomiques dos Etnts membros en vue de parvenir a une 

am6lioration aussi rapide que possible du nivenau do vie de lours 

popuhntions." L'article 4 du meme traitd prdcise que : les Etats afin 
d'atteindre l'objectif ainsi fix6 conviennent de poursuivrc ensemble les 

objectifs fondamentaux suivants : 

La mise on oeuvre au niveau r6gional d'une politique do 
coolration et d'intdgration 6conomiclue en cc qui concerne le 

ddveloppement de l'agriculture, de l'levage, de In p~che, do 

1'industrie, des trans ports et communications et du tourisme. 

- Le d6veloppement des Ochanges de produits agricoles et 

industriels des Etats membres notamment en 6tablissant entre eux
 

une zoneO dt'_lmiiges organisde 

En effet, la notion de zone d'ehanges organise est ne suite au 

constat d'dchec de 1'Union Douanibre des Etats de I'Afrique de l'Ouest (C6te 

d'Ivoire, Dahomey, ex Ilaute-Volta, Mali, MAuritanie, Niger. S6n6gal) 

institu6e le 9 Juin 1959 et revisde en 1966 clui avait ddjiI tent6 par 

l'adoption d'une convention douani 're In mise on lace d'une zone de libre 

6elangc. 

Aunou a droit ne devnit 6ire perr-u sur les 6changes entre les 

pays eabres, et les reeeotes provennt des droits per-us sur les 

importations faites i partir de pays tiers d-vaient tro redist1'ibuds de fa~on 

6quitable. l)e nombreux points de diver -onces sur In r6distribution des 

droits ont amnci6 tries rapidement les diftro'rents paVs a 6lev6 des barribres 

douanires le long de leur fronti re continentale. Et des mesu res 

unilat6rales en mntiire d'imp6ts indirects ont achev Ia d6sintdgration du 

march6. 
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ln r6vlson du tratt6 de l'UDAO on Juin 1966 n entran In 

cr6atlon do l'Unlon dos Etuts do l'Afrique de I'Ouost (UDEAO) qul institualt 

un tirif ext6rleur commun et portalt par ailleurs une restriction mu 

ddarm6ment total des drolts et taxes d'cntr6c pour les produits originalres 

do li rcglon qul decvalnt payer d6sormais 50 9, des drolts et taxes pervus 

sur los importations on provenance des pays non membres. Ccs droits 

pcrous pouvant teindre 70 % dans certains cas - l'objectif de l'UDEAO 

dtat & torme la rdalisation d'une union douanibre. 

Malgr6 cotte nouvelle approcho l'Union Douanibre n'a pas non plus 

pormis d'ouvir la voic d'up ddvcloppement 6conomique plus rapidc of 

6quilibr6 de cnsemble des Etats. 

Nanmnoins ces 2 cxpdrienccs ont permis une prises de conscience 

au nivoau de nos Etats non moins r6velatricc h savoir : quo les pays on 

voie de d6veloppemcnt pour accroftre leur3 6changes mutuols ne pouvaient 

se limiter I l'application do systbme classique de liberation du commerce ou 

d'int6gration utilis6s par les pays devoloppes. 

Los IcQons tir6cs du pass6 ont amen6 nos Etas a d6passor le cadre 

de l'Union Douanibrc on tant quo tellc pour onvisager a travers lo trait6 

instituant la Communaut6 Economiciue de l'Afriquo de I'Oucst signd ft 

BAMAKO le 3 Juin 1972 ct los protocoles qui y sont annexds (sign6s le 17 

Avril 1974 1h ABIDJAN), l'Cdifica-Iion d'ile v6ritable Coopiration 6cononiquc 

par la r6alisation d'une ensemble conornique rgional unifiO. 

Par rapport done it lEntrcprise 13urkinabb consid6rxc dans son 

sons le plus large du tormo c'est it dire couvrant los domainos de 

I'agriculturo du lindustrio ct 1'artisanat at du commerce, nous pouvons 

ddfinir le spwcc commun atuaUi,' oi111M t'l t :c a 

a) - le Cadre lnstit utioline Ie hi CI-AO 

b) - Ic 'I'CR et le FCD inst ramnI¢! ti'intgration et de cooperation 

6economiquC. l FOSI1) I.C Institution Spcialisdo de 

financomont du dvoloppemenf communautairo, 

C) - La Coop6ration Lconomique R1gionale, les projets 

communautaires. 
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II - LES INSTITUTIONS DE LA CEAO 

A/ - Lo Conf'rence des Chefs d'l'Etat 

Elic est lorgan- suprOme do la Communaut6 - Ia confdrence des 
Chefs dtEtat ost Investie du pouvoir do statuer et de trancher sur toute 
question qui naurait pu trouver de solution A tin autre niveau. 

La Confdrence se r6unit une fois par an - mais lle pout sc 
rdunir ii linitiative do son pr6sident ou A ha demande d'un ou du plusicurs 

Chefs d'Etat. 

La Pr6sidence et le sibge de In conf6rence reviennent h tour do 
r6le A chacun des ietats membres pendant une annde civile dans l'ordre 

alphab6tilque. 

B) Le Conscil des Ministres 

Dans le cadre de la politique ddfinie par la confdrence des Chefs 
d'Etat, le Conseil des Ministres est chargd do promouvoir toutes actions 
tendant A la realisation des objeetifs de la Communaut6. 

C) Le Seer6tariat Gelndral 

C'est lorgane cxdeutif charg6 do pr6parer et do mettre en 
application les d"eisions do la Confdrence des d'EtatChefs et du Conseil 
des Ministres. 11 est dirig6 par un Secrttariat Gndral qui est 'aninateur 
permanent de tous les services et organismes techniques et administratits de 
lI Comm muant6. Le Soc rt ar;at G(,rnal prdpare lc budget de la Communauti2 

qui est coovert par la contribution des Etats membies comme suit 

- Burkina Faso 6,4 ,
 

- C6te d'Ivoire = 35,1%
 

- Mali = 8,6%
 

- Maur'itanie = 5, 3 %
 

- Niger 9, 6
 

- S6n6gal = 35,1%
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Le Secrtalre (16niral est nommd pour une p6rlode de 4 ans par In 

Confdrence des Chefs d'Etat sur proposition du Consel des Ministres. 

D) La Cour Arbitrale 

Les diffdrends entre Etats de In Communaut6 relatifs h 

l'interpr~tation ou i l'application du trait et des protocoles qui leur sont 

annex6s peuvent 8tre portds par les Etats membres, parties du litige ou par 

le Pr6sident en Exercice de la Confdrence des Chefs d'Etat d vant In Cour 

Arbitrale de la Coinmunaut6. 

La Cour est composce de trois membres titulaires et de quatre 

membres suppldants d6signds pour deux ans. 

Le Pr6sident et, les deux jugos titulaires sont nommds par la 

Confdrence des Chefs d'Etat sur proposition du Conseil des Ministres. 

La Cour statue i la majorit6 et ses ddlib6rations restent secrbtes. 

Les membres de Jo Cour jouissent dans l'accomplissement de leur 

mission de Jo Cour, des privilbges immunit6s et faeilitds normalement 

reconnue aux membres de juridiotions internationales et des tribunaux 

internationaux. 

III - LES IINSTRUUMENTS I)'INT'EGR ATION ECONOMIQUE : LA TAXE DE 

COOPERATION REGIONALE (TCR) ET LE FOND COMMUNAUTAIRES 

DE DEVEILOIPE1tMENT FCD) LE FOND DE SOLIDARITE ET D'INTER-

VENTION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTE 

(FOSIDEC). 

A) Le Couple TCR - FCD 

Les produits industriels fabriqu6s dans Jo zone ou originairos 

peuvent bdndficier pour leu: exportation vers les autres ri.qmbres d'un 

r6gime pr6frentiel. Cc r'gime repose sur Ia substitution dans ehaque Etat 

membre d'une "Taxe de Coop6ration R6gionale (TCR)" i l'ensemble des 

droits et taxes percus it limportation. 
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Toutefol des taxes int6rieure spclflquos ou ad valorem qui 
frappent au mrmn taux les produits de I'esptce, quo ceux-c soilent prodults 
localement ou importd" peuvent Otre mnintenues. 

L'agr6ment au b6nfice do In TCR est prononc6 par lc Consoil des 
Ministres. 

Un produit industriel pout pr6tendre A l'agr6mcnt dans les 
conditions suivantes : 

-tre fabriqu6 par une ou plusiours entreprises implant~es dans un 
ou plusieurs Etats membres. 

- comporter dans sa fabrication une quantit6 de matibres premibres 
d'origine communautaire supdrieure A 60 % ou bien une valeur 
ajout6e communautaire sup6rieure h 40 %. 

Les produits de lia zone non h la TCR sontadmis soumis h la
 
fiscalit6 l'importation 
 applicable aux produits similaires originaires d'un 
pays tiers et non assujettis h I'acquittement do droits de douane proprcment 
dits. 

Compte tonu des desavantages subit par les Etats dans le systbme 
de I'UDEAO qui no prevovait pas uric compensation des pertes de reeettes 
douanibres, lc m6c,.nisme de la TCR a 6t6 compldtc, par un m6canisme dc 
compensation fiscale - et c'est ,I cet effet que le Fond. communautaire de 
ddveloppement a 6t6 conqu d'une part pour verser des compensations 
finacibres partiolles au Etats du fait dc I'application du r6gime TCR et 
d'autre part do fournir dos ressources pour lo financement dos projets 
communa, taires ot lmtionaux. 

Le rdgime do la TCR fonctionne ddji depuis 1976, o'est ainsi quo 
de 1976 b 1982, on constate que 425 produits industriels ou groupe do 
produits fabriqu6s par 243 entreprises agrdds b6n6ficient du Rdgime de la 
TCR, le commerce intra-CEAO de produits agreds est pass6 do 4 025 
milliards do F CFA soit une progression do 440 %. 
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Los compensutlons des portes des reettes budgdtaires ont permis do 
r(dulre les ineonvenients de Itapplleation de la TCR et son dvalu6es comme 
dit : 1974 hi 1982 ls Etats ont reQu la somme do 19.32 Milliards de F CFA 
alors quo 9, 66 milliards 6talont affects riu 6tudes et finanoement de projets 
eommunautaires. 11 y eu lieu do pr6clesr quo le FCD rdsulte de la diffdrenoe 
entre le montant do la fiscalit pr6f6rentielle TCR et le montant do la 
fisealltd qui serait normalement applicable. 

Ainsi ies remboursements aux Etats correspondent aux 2/3 des 
pertes de reettes ou moins-values ot le 1/3 restant est rdservd au 
d6veloppement communautaire. 

Le m6oanisme TCR-FCD semble avoir bien jou6 son r6le en e qui 
concerne le d~veloppement des dehanges, cependant on pout se poser la 
question do savoir si les Etats exportateurs pourront h terme soutenir le 
financement de leur contribution au FCD eu dgard aux difficult6s de 
tr6sorerie qu'ils eornaissent aetuellement. La rdvision de la Premitre 
gdndration d'agrment A la TCR a 6t6 d cid6e par le Conseil des Ministres 
de 1982. II est apparu h la session do r6vision do 1984 h BAMAKO une 
volont6 des Etats ATaccroftre sensiblement les taux TCR. Les cons6quences 
d'une tell ddcision pourralient tre une pdnalisation des dchanges 
intra-eommunautaires (t entrainerait une diminution du FCD. Toutes choses 
consid.res comme des acctuis positif's pour la Communaut,. Des 6tudes sont 
en cours pour divorsifier les sources do financement du Fond
 
Communautaire do Dveloppemont.
 

B) Le FOSIDEC et les Projets Communautairos 

a) Objectifs du Fond 

Le Fond do Solidarit6 et d'Intervention pour le Ddveloppement de 
la CEAO a 6t6 er6e en 1978 pour doter la Communaut6 d'une institution 
speciale pour le finaneement du d6veloppement 60onomique des Etats 

membres. 

C'est une institution h earactbre financier, dot6e do la 
personnalit6 morale et le l'autonomie financibre. Le r6Ie du FOSIDEC est 
celui d'un fond rlr cri, ntir-, i ,t , . , . 
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Le Protocolo "M" d6finlssant los Statuts du FOSIDEC ci6ftnit dgalement 1a 
nature do ses intorventions : 

- I garantle et la contre-garantte des omprunts 

- bonification d'lntdrt 
- le financement d'dtudes communautiares et entreprises de in 

communautO 

- les subventions 

- l'octroi do pr6ts 
- et la prise de participation dans le capital social des societ6s. 

Le Fonds pout notamment garantir des emprunts pour un montant 
total dgal A dix fois le montant de son fond de garantie. 

Peuvent b6ndficier des Interventions du Fonds 

- les Etats membres 

- les personnes morales publiques de ces Etats 
- les personnes morales remplissant certaines conditions notamment 

lorsque la majorit6 du capital appartient h des ressortissant des 
Etats m.mbres et quo le sibge et le Centre d'activit6 est situd h 

l'int6rieur de la CEAO. 

b) Bilan des Investissements 

Depuis 1974 h 1984 le FOSIDEC est intervenu sur 50 projets dont 
31 projets nationaux et 10 projets communautaires soit une moyenne de 10 

projets par an. 

10/ en matibre do financoment d'dtude : le Fonds a engage depuis 
1979, 520,5 millions de F CFA - dont 69 % affectds aux projets 
communautaires et 31 %aux projets nationaux. 

20/ En matibre de bonification : les engagements du Fonds s'6ldvent d 
674 millions do F CFA dont 89 % en faveur des projets nationaux 

et 11 %pour les projets communautaires. 



30/ En mntlUre do subvention : le FOSIDEC a allou6 1 554,2 mllilonH 

do F CFA dont 61 % aux Etats membres ot 39 % aux projets 

communnutnlres. 

40/ En mittlire de Contre-garantie - au 30 Juin 1984 le Fonds dtalt 

engngd h concurrence do 26 180 millions do F CFA dont 89 % en 

faveur des projets nationaux et 14 % pour los projets 

communautairos. 

Le FOSIDEC est appel6 a jou6un r6le primordial dans le cadre des 
6tudes et do la mobilisation des fonds pour le financomont des projets 
communautairos do premibre gdn6ration do )n CEAO h savoir : 

- le programme d'hydraulique villageoise ot pastorale ou le volet 
Burkina est entre la CCCE pour un financement de 1 250 000 0000 

CCCE et la BID pour 915 467 8'V0. 

- la Societ6 Communautaire de Pche (SCP) (NOUADHIBOU -

Mauritanie). 

- Le Centre R6gional d'Enorgie Solairc (CRES) (BAMAKO - Mali) 
- La Fabrique Communautiare de Wagon (FCOWA) qui sera implantd 

h BOBO-DIOULASSO - Burkina 

- Le Centre Africain d'Etudes Spdrieures n Gestion (CESAG) 

(DAKAR - S(n6gal) 

- L'Ecolo des Mines et de la Gh6ologie (EMIG) (NIAMEY - Niger) 
- Ecole Supdrieur de Textile (ESITEX) (SSEGOU - Mali) 
- L'Institut Sup~rieur des Sciences ct Technique Halieutiques 

(NOUADHIBOU - Mautianie). 

Le FOSIDEC a 6es ressources potentielles de l'ordro de 13 
milliards en d6pit des mauvais placements. 11 a rcconstitud sOs ressources 

provonant des arrier6es de contribution des Etats. 

Par rapport II sos possibilitds actuelles le FOSIDEC dont les 
interventions ont Ct6 suspendus depuis le dernier sommet des Chef d'Etat 
pout dans le cadre d'une restructuration s'av6rer un instrument efficace do 
financemont et do garantie au service des cntreprises do In CEAO. 
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IV. LA COOPERATION ECONOMIQUE REGIONALE, 

Nous venons do d6crlro successlvoemnnt Ic fonctionnomcnt des 
Institutions de hI CEAO et los diff6ionts mdcanlsmes mis on place (TCR -
FCD - FOSIDEC) par lcs Etats mombros on vue do d6voloppcr entre oux 
une politique do Coop6ration et d'int6gration 6 conomique. 

C'ost done h partir des possibiiit6s institutionnoloes, ct des 
diff6ronts instruments de d6veloppement ainsi cr6es que Ic Seer6tariat 
Gdn6ral de In CEAO rer.'oit mandat en liaison avoc les organismes nationaux 
ct sous-r6gionaux d'6laborer des politiquos ct actions communes dans los 
diff6rents domaines do l'activit6 6conomique notamment. 

- la Promotion Communautaire de D6veloppement Industriel ct Minier 
et de recherche scientifique et technique. 

- le D6 veloppement des c6changcs do In production et de Ia 
commercialisation du bdtail et do Ia viande. 

- le D6veloppement Agricole 

- La Production et Ia distribution de l'6nergie 
- la Coordination ct le ddveloppement des transports et 

communication. 

Le trait6 instituant In CEAO ct les differents protocoles qui lui 
sont annexs fisant les principes ot les modalit6s essentielloment des 
politiquos communes dans chaque domaine. 

Les direetions spdc,alis6es du secr6tariat gdn6ral sont chargdes 
d'appliquer ses politiques et sont d6finies comme suit : 

a) La Direction des Echanges Commereinux (DEC) 

1) ]'harmonisation des rPglementations douanibres et des 

l6gislations fiscales. 
2) L'am61ioration des Statistiques Communautaires 

3) La Promotion des Eehanges 
4) In mise en place du plan Informatique CEAO. 
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b) La Direction du Ddveloppement Rural (DDR) 

1) Le centre Communautaire de Production do Semences do base 

do 16gumes - Bangulneda (Mali) 

2) Les Calsses Hurales d'Epargne 

3) Le Projet de Centre R6gional do P6dagogie ct de Formation des 

formateurs Agricoles 

4) La lutte contre des dpizoties 

5) La politique agricole commune 

c) La Direction du D6voloppement Industriel 

1) le Programme de Coop6ration Industrielle 

2) 'Harmonisation des codes des investissements des Etats 

membres 3) Le plan R6gional do Transport 

4) Le Programme de Recherche Scientifique et Technique 

d) La Directioh des Affaires Administratives et Financibres 

Au terme do cc bref expos6 sur la CEAO nous sommes tcntd do 
dire sinon de poser la question comment le symposium sur le thbme 

"l'Entreprise Burkinabb aujourd'hui : Bilan critique et perspective d'avenir" 
entend d6sormais utiliser les possibilit6s offertes par la CEAO pour son 

dw6veloppemen t. 

En effet l'approehe de l'intcgration 6eonomique des pays en voie 
do d6veloppement comme moyen d'nce6lrer le d~veloppement exige la prise 
en compte des eonsid6ritions d'ordre interne et spCcgifiques -I ehaque Etat. 

1) l,'Inewnlit d(-, niveaux de dveloplpement 

L'exp6rience montre que le processus d'int6gration dconomique 
entre pays en voic de developpement des niveaux de ddveloppement 

diffN.ents provoque une polarisotion croissante des investissements dans les 
rtigions les plus avanc6es - seule une politiclue de solidarit6 et do 
coop6ration 6conomique peut combler les exigences politiclues d'une 
r6partition qIuitable . Dans le cas de In CEAO une s6ric do projets 

oommunautaires ont 6t6 initihs pour palier i cette situation. 
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2) L'nt6grntlon permet un agrandissement du march6 e permet de r6aller 

des deonomies d6chelle. 

L'objectif d'une politique 6oenomlque d'int6gration permet dc 
rdailiser des 6concmies d'6chelle dins Ia mesure ob les entreprises de Ia zone 

peuvent b6n6ficier des conditions optimales do march6. 

Et par ailleurs sans quo cola no soit systfmatique Ia prise en 

compte des avantagos comparatifs peuvent guider au choix do l'implantation 

de certaines industries. 

3) La Ncessit6 do proc6der par paliers dans l'int6gration 

En effet l'organisation d'une r6gion 6conomique int6gr6o impliquc 

de nombreux engagements commo nous i'avons dit plus haut en matibre 

d'harmonisation et do planification en commun. 11 y a lieu do tenir compte 

des options politiques et 6conomiques do chaquc pays dans l'Mlaboration do 

la politique communautaire. 

Prenant en compte ces considcration, nous pensons que 
l'Entreprise Burkinabb doit fairo davantago montre do dynamisme pour 
t)rofiter des possibilitds offerte:. par lespace communautaire. D'une fawon 

gen rale la croissance des 6changes de praduits agrees t Ia TCR a 5t6 

surtout profitable aux 2 Etats relativement en avance de ddveloppement ( la 

C6te d'Ivoire et le Scngal). I appraft sur la p6riode consid6r~e 1974 
1982 clue :, C6te d'Ivoire a r~alis6 70,4 ", des exportations de produits 
agres ia 'ItCR suivie par le Sen gal avee 24,.5 2 r6alisant ainsi ,I eux deux 

95 9 des exportation s totales des produits agr6s hi la TCR do l'ensemble 

des pays Membres 

Lo Burkina vient ensuite avee 3 % et 2 %pour le Mali - les deux 

pays restant environ 1 7,. 

Les Gros importateurs 

- Le Mali 25,2 %
 

- Le Burkina 19,1 %
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Quant h cc qul concerne les produits du cru. lc r6glme 
pr6f6rentlel appliqu6 A ces produits a 6t6 mis c, ap)plication d!fs I'adoptlon 
des lmprlm6s do d6cluration en douane on 1975 

Los 6ehtinges do prodults du cru sont ainsi pass6s do 4 h plus de 
28 milliards do F CFA entre 1976 et 1982 soit un taux d'accroissement do 38 

environ. 

On remarque lc phdnombne contraire dans les 6changcs do produit 
du cru par rapport aux produits industriel. En effet les gros oxportateurs 

sont le Mali et le Burkina Faso. 

Le symposium sur "I'Entreprise Burkinabh aujourd'hui : Bilan 
critique et perspectives" est une occasion louable pour la CEAO de 
manifester sa volontd de contribuer au d6veloppement de l'Entreprise 
Burkinabb sans restriction aucune dans le cadre communautaire. 
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ANNEXE NO 9 

ALLOCUTION PRONONCEE PAR LE PRESIDENT DE LA 

CHAMBRE DE COMMERCE A L'OCCASION DE LA 

VISITE DE COURTOISIE AU PRESIDENT DU 

FASO. 
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ENTREIIEN AVEC LE PI;SIDEN'r DU1 CNIZ 

(X'III-nde Pp65'JdI~nt dU Consoil National do in fl6vointionl 
Camaracldes Memjbres doL GOaaVulnt12111uli I WVOILotionnajro 

JO voud ais ILu 11011 de I eo,,mublo des opija toti s 6aonoinliquos 
burkinalj! e t p)lus paiVCuLIH Iomon1t on cel ui de s Prtie ip utS nLI sym1posiumI 
sup' I LIIIop riso BurL in abb vous oxpr1imo r tou to natV10gin Lit~d111u t 10 
rucolnai.ssalIlce pour lo graNd~ honno11ur (quo VOl.15i 110(15 laitos naajOIiid'lIUi (on 
IlOLlS nCCOrdan1t. Cut U1nt IOtionl , 1OL11gIC 10 CUoAlpirju UIINV[go qa'iflIpliquol 
laUccofllplisselnlcnt doe vos tv~s linuites f(11101ion. 

En iwey)p t do don ner volp Ohul pnan nago A In ton uo d u 
SYmIposiumD (ui n)ouI s 6uni depuis hior, vans nons d~nijoiiLro uno fois do 
plus votro at tahoin A~Inh conool'ati et au (dialoguo eonistructi, nivoo 
toutos les parties jprollantus, A l'ffort (10 counstruction (10 not 10 pays, c001 
on con loiiiito niveo I 'lipol qLu VMIS HiVeZ liiincasv(11 O4 IliSsa g du 3 
AMvi 1985 A toals los b upiLinab url I lOla bo101 do1 oom p 1oauo r Plan 
QuillquoC1nal do JJdvaloppomon t 1986 - 1990. 

A In lullI-0 o(0 Ia 11101)ii isato etl0 du grand inltoe quo los 
oporatours ooliomliques vonus (Ilorizons trbs divers out t6u1ifIiog our1 Ia 
tC11(10 du prdsont symnposium111, nous 1)01'VOIIS VOUS aSSurIM (j110u VOtLI 1111)0 a 
dot6 n tondu pal los Cliofs d' Eli I rises.0 

Carnarade Pr6sidouit dlu Conseil Ni ilI (10 Ia Ro~volu tion, 
Prosidount du Faso, sliI est vrali quL'iit ull 00'tiill 111011011 0n 11 o)LbsorUVor 
dous signos WIh6sitatjons ut d'atlMlltlSlIC R do11uM ci~l Lollilis OOlIma1tel-rS 
t Conoflnicluos , los actos conolots poses par sale CNR (A !,M (OUVOlI-ol11Ilt , 
Iau m ont laormis do lp rend me cm1icienc dLu~101 mport)1 an 0eti n placo q ui lour 
ust d16VOlo anM soil) do In mach10ine 6O~ooiqlue 



172 

Les diallogues I t queCoedijoc ts los Chef's d'itoprssOnt Cu 
aU COUPS (do louis t a vauix avu Wols Camuaacls aoemh is du Cojuvernilient 
PeVOlI~tiolniii's, 0!) It 1i o lodas loVUP IC (iio s eq u iVt(t uo6 ell apporl)Oltl 
uIno rliquo chounail atlx lcttaeots do titus hoids quli 06"voiten A 
senior In cuitfusloI aut sol dos iiioa dyfmitue> 

Jo pWUiX \'OUS asiCt (Itittdotshli (111"tIlisSU (to itos 
travaux, 110S ef-s (lltirjpij505 LiaHl-01loS it (IoVUI()ppI)U t0utos los 
ilhiiatiVOS tIooeuSaINoS 11011V faito jolterl ploittotttot ii l'etuitrpi.so lburkinafb6 
sa Meflttt demoittqtto 01ut ok sOIS Ia RIP.l 

Jo VGtitiltniS U1til VoltS I-ilterui itotut o igitgcittlit foritto t 

appoitor itotvto otttibttn aot cotthmt libittour quo itteto 10 pouplo 
bur-kionb6 0pUi Soll UputIMtOuSSU1citto 

LA IPATlE OIJ LA AlORTI NOUS VAINCRONS 

http:l'etuitrpi.so
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ANNEXE NJ 10 

DISCOURS DE CLOTURE DU SYMPOSIUM PRONONCI 

PAR LE MINISTRE )U COMMERCE ET DE 

L'APPROVI SIONN LIMEN T DU PIUPLE 
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Camrarades Ministre.s, 

Monsieur I'AmblassadOur Etats-Uiisdes d'Amtdqiue,
 
CamTrnadc Pr6Sido(I d li Cliail)re (1t Coniorcc,
 
Messieurs JOS RcprGsentants des MisAsons 
 l~iplomatiques,
 
AessiWurS 
 lWs It prtseatoit des Olig(aIIisiInes Intcriltionoux, 

ll Q; O t . ]Ec o llO I l i cl lt2 s 
C l ll I p[ e urltq l s , 

Chcr.s in vitlls. 

Je voudai.s iu non du Consoil National do iW 1dvolution et son gouvernenicnt 
rdvolutiomnair, vous notreexprifner satisfaction pour Ia mobilisation dont 
vous avez fait piouvo pour Ic bon dcroulemcnt de cc preier symposium sur 
lentreprijO buikinab6. 

La tenue do ce symposium a illustrd une fois de plus a "Mccssitd d'instauror 
un cLoat do confianco enre los opdraturs economiques t los 1pouvoirs 
publics Ct cell do traquer 'iintoxication la ou QiO sO trouvo. 

Durant ces trois jotind6s au coors desquellos Vous vous tes pwichds sur 
lWs maux dont soul'ie 101treprise burkinabb, vous ayez pu diagnostiqer lOs 
forces ct faiblesse do l'ontrepriso burkina.ihi 

A Ia lumibe des discussions quo vuoS avcz OURS oVvC iIIos collegucs ;!:omlj ros 
du Gouvernejmcnt liuvolutionalirc, ot surtot au cous d votro reonteire 
liVCC lc CaIlmarl'Md(Q Prt6sicli I do ]aso, von s OVOZ pu COSita li' los grlndoS 
perspectives qui .'ouvrent i vous dais le cadre de li nouvollc politique 
econonMique saqui verra conred tisa Lion a travers c prminir pIn quiNquennal 
do d6vcloppeimen t populare. 

Ces pur.,i)2ctives oill rassojit tous los dolmaihis dIo I vie tcoioiiiiquc et 
rip(osnt iotif eni suli I0 sUCtnIV igricolo (]ui USt II ir)iorite dCS priorits,
 
ais ,ghoment nu niv:au 
 de rotes lOs activiMs qu C01onCourit I II 

satisfaction des bosoins fondamonIuOX 00 ie pu1)plo. 
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Los oppcrtun it ~s d' invest isscmeiontSs von tot)los'noUI-On t (1011C ii vous dans do 

11011ll)lVoUX doiiiiiiii.S. 11 VOLI~s apparItiell(10 (1e los 0000101,Iio! -I tIiV(-I-S volvo 

clgglliint. fllue (i ilivositii' d1010-i los Sootlus prinlitaiiios". 

Pour ce faire, lw; clit ile)1olILIVS hlliikiiib6 (loiVo!lit Offloot iveollitl pre'OC11' 

001ls10110 do iilll. onoimwes et (los Incliiiis (pWt l)lo6Solutoil~tMIUolliioit l:ui'S 

sti't1Otureo (Poijl-uuiisatiOii Pt CIl )01i loS S11iiiiu11Loi1osoti 

Leo (2tiiisoi Natioil de0 Ii lR{VO~Iitiijii Ot S011 ('uUVU-NIiCiIIt. Ili(,I)lit till granid 

prix 1 In l'uoieltatiuiotlkA : Is 1W-yiiimlis~uionl (1o 1105 oitioprisos ot no 

i0061;u1,..l0lt dc- 00 Cit, 11oIIli ollOVI JiOUV SOUtOlilt ICS illiti:ItiVUS qu1o VOUS 

pldl-I(10 daliis 00 s0115. 

D;i [J: sl je pelIx VOUIS 010~l'l (jUOC los C011IiOl IS 01. POOC1i11dIMtiOnS 

de VOS tl1Lvau~x suolnt. Siiis d'iiotioiis- Ooill-&'tus 01 illillitodiates. 

Cii-0 bUSCOCUX OuIt S So do C 

SyflI)OSiUlIil SiUP 1'011.tO 1j)1-iSoC ) I-k i II 1) (11ill 111111tU 1110 11C viotoivo(- suv 

Pinitox loatioll (1e lai 1.6ctioil lijotliolol et iitovilliOiuilo. 

JoC IO(11 (11i0111 ~Itiit 1 fk11 v si to (I( rf 

Jo, Soullauito liiiiil loS IpluS bItllbol :001t(J05 IMI1tiAi)iIlltS, j)01*tjiCLvo10110it. 

1105 invites eItralngous oil esp61iWlt (jItO 101SojOo' Mlz 1311ikiuo kiNSo oUrl ItUra 

peri111s (l'iri ulno j)OPOj)1 joll p)luS olilro doU 110S 1-6litos ooonoiliiquo1s. 

Jo d6o to r clos los tIsVim X du poijlCliCr' SyillusO'itl Sill'11itrpis hUr o 

LA PAlIIIE OU LA MORT , NOUS VAINCRtONS! 
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ANNEXE No 11
 

ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA CCIAB 

LORS DE LA CLOTURE DU SYMPOSIUM. 
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Camarades Membres du Gouvernemen t Rd volutionnaire,
 

Messieurs les Reprdsentants des missions Diplomatiques,
 

Messieurs les Representants des OrgAnismes Interntionaux,
 

Camarades Opdrateurs Economiques,
 

Camarades Invitds, Mesdimies, Messieurs.
 

Nous voici parvenus au terme des travaux du symposium sur 

l'entreprisc lfurkinabb. 

La participation massive des opdratenrs dconoliquces de tous les 

secteurs d'aetikitds A cc symposium, a temoigne sans conteste do l'opportunitd 

de sa tenue. 

Jefne trois pas trahiW le sentiment des participailts on ofirmant quo 

la manifestation a rdponldu i toutus nos atteits. Dn effet, les objectifs 

assignds it cc symposium ont t A notre sens lirgement atteint. 11 s'agissit : 

11) 	 d'entroprendre une reflexion commune ct prof'onde si v les probibmes 

de l'entiP!)ri;e nurkiinbS. 

2° ) 	 d'instaurer un Ociat (e Coitiac ect de 1ialogue entIre les opiateurs 

deonomiquc s et lIs pouvoirs publics. 

En matiree de dialogue et de concertation, nous avons Otdi plus que 

combls par li participation I noqs tiavll x dc quato.'i c il.) ics (IL gouvornement 

rvolutionnairc ct nrvout par Ia giand c i1que d'intdrpit lu' manifestd lo 

Pr6sident duL NI t ci nceptap t 1t.do lilnS i'eVOi . 

( race h cus intcr.ventions, nous avon-; en ut(!. vision claire du r61e et 

I place du secteur privd laiIs la politique deonomiqt, c du CNIR. 

Camordes , li Ion guou des; dulots et votre mssiduitd aux travaux 

ont traduit sans mucun doute la complexito(i des problimies posds mais aussi 

votre volontu de les cerner dans leur contour rdel. 
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1 appartient it ehacun de mettre tout en oeuvre pour que les 

conclusions d6gagt.,es trouvent une application concrete. 

Je ml'en voudrais de trmine1r saIls lemo ,'eier touIt eeux qui ont voulu 

martlue r de eui priselee cette annnifestntinn. 

JA romerje paItrticllioroenOlt los dol ga'ltios 6tran gt.es, Monsieur 
Laurent CILEMMINT replvesentaut des Chambres d CoIiim l'ranqaises et les 

reprdsentants de la Con flrenlee Permannte des Compai.ies Consulaires 

Africaine s et l'ranqaises qui ont offe tUO 1I d(ph ieeuIIlIt I OulgIdotigou pour 

nous aider i euiiiclir les dc61)ts. 

Enfin, notre reconnnissance va 1I do ceux qui ontl'ndroit tous 

L.ontribu6 atu suce&s sur touIs les plans do cc symposium en partieulior I'USAID 

dont le concours a 6td apprdciable et que 'utres voix plus autorisdes sauront 

remeroier. 

La Patrie ou la mort, nous vaincrons 



179 ANNEXE No 12 

DECLARATION DU BUREAU DE COORDINATION DES 

CDR DU MINS'I'EE DU C OMMI'IER CE ET DE 

L'APPROVISIONNE.MENT I.Tr DU BUIIRlAU DU CDR 

DES COMMERCAN'I'S 

Prdsuet6e par le Canmarade SOURA Duouda 

Prdsident du Bureau do Coordination des 

CDR du Conimerce et App rovisionnement. 
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Camar membres du gouvernement Idvclutionnaire,
 

E- .0:,, Monsieur 1'Ambassadeur des Etats-Unis d'AmOrique,
 

.,oussieurs les Representants des organisations afticaines et internationales,
 

Camarades opdra teurs deonomiques,
 

Invitds 

-.1itantes et militatits do lI RDP. 

Depuis ha nuit ddsoimais historiique du 4 AoCit 1983, le peuple bul-kinab sous 

la conduite dclairde ot dynamique du CNR, no cCsso chaque jour d'inscvire en 

lettr d'or des viccires 6clatantes et grandis'.antes stir le dos do ses onnemis 

d'hier et d'aujoulrd'hui. 

Ce matil Licore IQ l)eiple Voit s'allonger Ia liste do ses victoires par les 

cirdmonies de cldtu re de cc symposium organis p.1r IIa Chanmbve dO Commerce 

d'Industrie et d'Artisanat sous I'dgidc IUI Miiistcie (IL Coiiiierce et do 

I'Approvisionnoment dt Pouple et placd sous IC Ilaut P'atronage di Comarade 

Prdsident du CNR, P1rusiden t d Laso, le Capitaiie 'I'lhoiniis S\NKA RA. 

Et cola nous doime l'oecasion I I OuIs, CDI dII Miiiistdie du Commerce et des 

Commeryants du liadiogo, d'exprimer ai nomi di peu)le militant du Burkina 

Faso notre citiire satisfaction. 

En effet, le Prd salt Symposium, piremier en son genre dais l'histoir de notre 

Faso, de par son conteiu, son ddroulement , sa finalitd et ses conclusions, 

traduit de fawon conerdte l'applieation effective du DOP dtI 2 Octobre 1983, 

notre seule et unique guide. 
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En rappel do cot important guide do travail, ilfaut souligner qu'A- Ia diffdrence 
des Hgimes passds do ddmission totale qui dtaient ineapables cong6nitalement 
d'analyser et de traeer Wi voie i suivre, le CNR deux mois i peine .tprbs
linsurrection populaire du A. Aofit 1983 delairait le pouple burkinabb ainsi quo 
tout le monde entler du caraethre de Ia portde et des objectifs de notre 
rdvolution. 

En son ti al s les enneais de notre peAple dan i loe aiyol)ic politi ue Out CPU h 
Ia ddmagogie. Ai=s u.hjou'i, i en font les frais ear rtLes lWs nombreuses 
victoires politiques, Rlioomiques et sociales romportdos jusque 1M ainsi que les 
grandes bataillos 6 coliomictues engag6es sont une dopure application 

Illisto0rique 
 DOI) (Ia 2 Octobre 1983. 

CertaineMient que ce mIatin encore i contre-rdvolution dans sa myopic politique 
vu crier i Wi ddviation dL CNR du faiL que cc symposium regroupe les forces 
eConomiueCCs (IL Faso et do I extfrPe Ui'. 

Mais une lois encore nous lear d6poirnbLons le contraire en leur rappelant tout
 
simplement cotte pu'tie du DOP sur le 
caraetbre et Ia portde do w rdvolution
 
d'Aoit 
 no.'- cilons "Notre revolution... tout on tmt une rdvolution 
anti-impdrialiste s 'ffeetuu encore duns le cadre des m limites du rdgime
deonomique et soeil bourgeois. droeddantEl. 1 b l'analyso des clss.s sociales do 
Ia soeiet,. (butkina',, nous niiVws soutenu l'idde I solon liquelle a boirgeoisie 
brkinaR) no ,, lituae pas une scule masse lomogbne rednetionnaire et 

anti- rvolutionnaire." 

Situant' notro t-dvolution dons le processus edvolutioinaire mondial, l DO1P 
nous dit ceci "Note dvolution fai purtic intdgrato du mouvement mondinl do 
paix ot de d6mocratie contic l'impdrialisme et toute salte dldgdmonie. Cest 
pou'quoi nous inms el'foreerons d6-tablir des relations diplomatiq ties avec les 
pays sans 6grd pour leu, systme politiq ot ecaoomiique sur i base des 

prinipes suivants : 

le respeet rdeiproque pour I inddpendanee, I'intdgritd te,4'itoriale et 
IIi SOtLVeiaioetd lnitioilah, 

- Ia no1-aig essiol Ii atitLelle, 

- In non-intervention duns les affaires intd'ioures
 
- le commerce avoc tous les pays sue 
un pied d'dgalitd at sur la base 

des avantages rdeiproques." 
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Le CNR trbs d6termine et trbs dynamiquC traduit do faon concr~to avec leconcours du peuple In thdoie du DOP ol pratique. Et c'est cc trait qui forcel'administration et montre l'originalitd de toute rdvolution vdl'itable.
 

Des exemples, 
 il y en a plein. Nous allons avec votre permission rappeler 
quelques faits : 

Dans le DOP du 2 Octobre il a dtd annoncd ceci .a vU de tous LosproblIbmes auxquels notre pays se trouve confronto, li r'dvolution apparaitcomme un dldfi qUe n1OUs devons, aniin6s d liu volontW do vaincre, surmonteravoc Ia participation effective des masses populaires mobilis6es au sci des 
CDR. 

Dans un proehe avenir, avee [llaboration des programmes sectoriels, tout leterritoi . du Burkina Faso sra ain vaste chantior oh le concours de tous(burkinab6) losvalidos et en age do tl'availler sCma requis pour le combat sansmerci que nous livrorons pour transformer cc pays en un pays prosp6re etradieux, un pays of le peuple est le soul maftro des riehesses matdrielles et 
immat rielles de Ia nation." 

Depuis cette annonc., do nombreux actes out tC pos6s. Nous citerons entre 
autres : 

- Ia reforme agraire ot foncibre
 

- Ia moralisation 
 do In soeidtd par los TPR
 

- Ia riglementation 
 du prix des foyers ot lour suspension pour l'anride 
1985, 

- le rabattement des frais de scolaritd, 

- Ia rdgio X9 

- los oitds du 4 Aofit, an II, SOCOGIB,
 

- 'laboration 
 du PPD 0t son applicntion effective, 

- l'dlaboration on cours du plan quinquennal, etc. 
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Parlant justoment du plan quinquennal, nous saluons I, tenue de ce symposium
qui traduit concr~tement In rCponde positive A l'appel du Camarade Prdsident 
du Faso, le 3 avril dernier a propos de l'ilaboration du plan quinquennal. 

Les op5rateue's Oconomique. ailsi que les aiS iei pr6seit de notre upl(1 q1i
dtaient convids comiie tout un hacun it sicrin e et A crire lc plan
quillqclena!, Vienneli ['ust-ce pas de rojpoildre prseuit itcct appel par lI 
telnue de Cot historique symposium ! Et les Itlistes nalyses ddgagdes par ce 
symposium ont commeeu toile de foid los trois principales orientations issus 
des directives du CNR sur le Plan Quinquonnal de Ddveloppement Populaire A 
savoir : 

1) L'autosurfisance alimentaire, 
2) La satisfaction des besoins fondamontaux des masses populaires, 
3) In vlorisation des ressources nationales. 

Cola traduit les concordances des points do vuc entre los pouvoirs publics et 
les operatcurs Oionomiques qui pour investir ont besoin d'6tre eclaid 
politiquement. Co etimat de coulaMme qui s'dtnbHlit entre le CNR et les 
oprateus economiques (patriotes ot amis sinebres), sonn le glas de Inreaction ot do in colitre r6volutiol qui rdvit au suicide dconomiqeI du fait do
 
ia fuite do certain .sop61a tetirs 
 eConomiq nos Veroux O Mal in tel tionnes. 

Au vue do rsuttat des travaux du symposium, nous sommes convaincus que
 
vous tradumiz, namuades 
 opdrateurs deconoiques, les directives du CNR dans 
les fails. Par ailleurs qu'it nous soit permis do remerier les organisateurs du 
prdsont symposium qui a connu un (Id,'oulement parfait. 

En eiet, les ddbuts ont Wte francs et trbs approfondis d'une part entre les
Operateu [5 onomilues t les Canmrades Ministres de I Plan ifaieion et du
 
DdveloppIemint PopuluiVr, do I'AgriCulture et do I'Elevage, et do a Promotion 
leoiiomique. la clait6 des exposds-ddbats Ce es derniers a, IargeInt
contribuO itdoirisper t'atrospilre (In milieu d'affaire nulparavnt pollud pir' les
intoxieateurs patentds. 



Doulltie( plart, I'ssooiatioii des repI'dsontunts au thondtques du pouplo quo sont 

los CDRI it vos Idbats truduit do fqi~ (loquantc aussi quo vous iIvez/ ddsomilais 

ohoisi do travailler A 6td du peuplo, avee le pouplo at pour los bosoms 

essentials du 1)Ouplu. 

Au nomn done dos structures politiques quo iiou6 ropr6sen tons ntous vous 

fkliitons die Cet 10 iniitilitive0 110(1 l~ou at VOII S CIICOI' i lls 1ai pOUV IOIiVI-c cetto 

1t de wtlltrlises c010 pl 0iot 

Arel 1155001 h tous 1(25 InivelitiX 

action juisqlI s~iCI Vos respoctives It (JO)I 116SOVIII-is 

Canuarados Op6VatCUVS 6COllmiquels, ii I)-l()o)-i des uonicl lisioll et rcomndatiofls 

do votro syllpjoditum, nl~tl tlcier mot ot souil-it -w-va ldiii libelid3 

- Quc CNRI onl aotes et 'i Ivo les :cjui 

soulignds dan s li mosuro do ipossible. 

le pionno quT oh stuolos sont ici 

- Quo vous dgioniont on lotonr toioz vos engugornonts on odallisant 

oontornomnt los d hojvou du CNRI sur lo Planci Quinquonnal do 

Ddvoioppemnt PopciIa ire 

Ennn le peu[)Io dont los intdrdts sont ici Acolomont pbrs on compto , so 

mobilisora davaicg Aagvos odtds pour lit rdnlisation ooiuoi'te do tous los 

projots qu i vorron t le jour ONm quo I'donoinj du Faso dovionnori 

- -ntionuleo 

- in depondlanto, 

- auto-suffisante at dleioorticjuoiin t piniic 

Carnorados: 

pour tino ind( iond~anceononilqte, onl nvan~t 

pour uric souveriiote linitionilo all avanit 

pour1 lo bonhiu V'oI-it:aljlo (IL poulple hurkinabZd oIt aIvanlt 

pour( UIIO cotoI)Latkmi intelulathmnae nu neui pImi dies peuus, oil 

LIVMHli 
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pour la promotion de l'entrepriso burkinabb, en avant 
pour une autosuffisance alimentaire, en avant I 

rades : 

Victoire du CNR, Victoire du Peuple 

Victoire du peuple, Victoire du CNR 

La patrie ou la mort, nous vaincrons 


