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INTRODUCTION
 

En conformitd avec les termes de r~fdrence contenus dans lc PIO/T No.695-0510-90X)04, I'Environnemcnt 
politique des petites et moyennes entrepriscs, lc premier chapitre de cc rapport "Description des secteurs
d'ertreprise industrielle/commerciale", d6finit ct analyse Ics caract6ristiques du secteur des petites ct moyennos
entreprises au Burundi, y compris les micro-entreprises. 

Le second chapitre "Cadre politique actuel et principales contraintes affectant le secteur des petites ct movonncs
entreprises", roulignc les objcctifs et ls strat~gies Ics plus r6cemment formul6s par le Gouvernomcn de la 
R6publiquc du Burundi (GRB) pour stimuler I'cmploi ct l'accroissement des revenus dans lts petites ":t 
moyennos entreprises et examine la mise en oeuvre dc cos politiques affectant les movennes, potites ol micro
entrcpriscs. 

Le troisirmc clupitro, "Cadre politique actuel et contraintes affectant les micro-entreprises" dcrit d'une part los 
strat~gics passdes et actuelles et les objcctifs politiques du Gouvernement du Burundi concernant Ic secctur de 
)a micro-entreprise (artisanal et commercial) ct d'autre part les nombreuses politiques et contrlcs 
r6glcmcntaircs directs qui influencent la participat,)n du micro entrepreneur dans I'6conomie. 

Le chapitre quatre, "Lgislation on matirc do micro-entroprise", 6valuc les dispositions propos6es dans lc code 
de ]', rtisanat r6vis6 du Ministr des Aflaires Rurales ct Artisanalcs, "Te Code do I'Artisanat", cn tant quo
pierre angulaire dc la politique du Gouvernemeni du Burundi pour le sccteur artisanal. D s lors, cctt section 
offre plusicurs suggestions sur la faqon dont on pourrait reformuler beaucoup de dispositions du Code zivonir
afin dc proposer ur. politique plus coh6rente ct plus compl~tc pour routes les micro-entrcprises, y compris Is 
entrcpriscs artisanalcs, commercialcs et les services. 

Le dernior chapitre, "Alternatives propJs6es au programme dc rdformc politiuc" ost un rOsumn6 des principatux
arguments dvolopp,,. dans 1'6tu:lc et propose des alternatives dc r6formo politiquc quo I'USAID au Buruil(i
peut souhaiter incorporcr dans scn Programmc Africain dc RMforme dc olitiquce Economriqu (PARPE), ct unc
esquisse des b6n6fices et cofils dLs r6formes d: politiques 6ventuels. Chaquc chapitrc comprend tin 
commentaire sur ies contraintcs n n politiques et r6sumc los observations personnelles de bcaucoup de ceux qui
o:ilt 66 inle,'view6s poar cc rapport. Cependant, en raison du fait que l'6tudc est centr6o sur l'environncmnt 
politique, ces commentaires son( courts et ropris dans Ic but d'illustrer certains des facteurs non politiquos ou 
subjectifs qui pcuvent influencer ia formula'ion ot Is r6sultats des diff6rentes politiques. En plus, quelqucs
unes des observations et conclusions sont n6cessaircmernt influenc6cs par los ides pr6conques de l'autcur on tant
qu'homme d'affairos et la n6ccssil6 dans laquellc il se trouve de so baser sur des exp6riences dars d'autres pays
Acause dc son exp6ricnce -clativement courte au Burundi. 

Enfin, bicn que plusiours porsonnes aieni gracicusement fait tous Is efforts possibles pour aider it rassomblcr 
une base de donn6os pr6cises et Ajour, y compris des officicls du Gouvcrnement du Burundi, des membrcs dc 
la mission AID ct do IaBanquc Mondiale, les autrcs 6quipos de recherche du PARPE, ct le groupe allemand
de conscillers d'assistancc technique du Ministrc du Plan, cc rapport est encore limit6 par la raret6 de donn6cs 
compl~es et onti&rcmcnt fiablos. 



CHAPITRE I 

DESCRIPTION DES SECTEURS D'ENTREPRISE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 

A. Dfinitions de la taille de I'Ventryprise et nature du travail 

Pour les objectifs de cette analyse, on ddfinit une entreprise du secteur privd comme une entit6 commercialc 
vou6e A la fabrication, au traitemcnt, A la vente ou aux serviccs (y compris le transport), ayant la forme d'une
propri6t6 individuelle, d'une association ou d'une soci6t6, et qui est dirig6c et contr61de de mani~re priv&c.
Puisque I'acccnt est mis sur les entreprises de tailles moyenne et petite et sur les micro-entreprises, on ne fait 
mention des grandes entreprises qu'en tant qu'clles affectent Ics entrcprises de taille plus petite. 

II y a diverses opinions concernant la taille sp6cifique et ics caract6ristiques de chaque taille d'entreprise. Aprts
des recherches ct des discussions avec des sources locales bicn inform6es, on a propos6 les d6finitions gc3n6ralcs
suivantes en tenant compte des diff6rents niveaux d'entreprise, des capacit6s en matir d'esprit d'entreprise ou 
de gestion des ressources, et de l'environnement 6conomique actuel. 

1. Relativit6 du statut structur /non-structur et de la taille de I'entreprise 

Pour faciliter et baliser la discussion, il est important de mettrc l'accent sur la m6thodologie de cette 6tude avant 
d'aller de l'avant. Structur6 ct non-structur6 peuvent Etre des concepts relatifs au Burundi parce que les
entreprises 16galement 6tablies ne se soumettcnt pas toutes compl~tement aux lois. De manibre similairc,
beaucoup d'entreprises non-structurdes sont enregistr6es dans des buts fiscaux et peuvent 6tre forc6cs de se 
soumettre A d'autres dispositions. Deuxi~mement, ia taille d'unc entreprise est autant fonction de la
sp6cialisation ct de la sophistication techniquc d'une entreprise que du montant de ses avoirs bruts et du nombre
de son personnel permanent. Par cons6quent, les petites ct movennes entreprises modernes ont g6n6ralcmcnt
plus de choses en commun qu'avec d'a'itres entreprises quand on prend en compte le m~me niveau d'avoirs 
bruts et d'cmplois permanents. La m me chose est vraie pour beaucoup d'autres entreprises compar6es dc la 
meme faqon dans chaque cat6goric de taille d'entrcprise. 

La matrice ii la page suivante (Tableau 1.1) est une vue d'ensemble de la d6finition de chaqu,: taillc d'ertreprisc
burundaise, d6crite plus en d6tail dans les sections suivantes. 

2. Grandes entreprises (GE) 

Capital: Avoirs bruts (liquidit6s, inventairc et 6quipement avant ddpr6ciation) de 75 A300 millions de francs 
burundais (FB) 

March6: Esseiltiellement Ic revenu national sup6ricur et moven; exportations limit3es A I'Europe et aux pays
voisins. Peu ou pas de comp6tition; barri~res 6lev6es A I'entre'e. 
Teclnologie: Accent mis sur Ic capital intensif, des techniques modcrnes dc fabrication, de traitemcni ct dc 
marketing et des syst~mes dc contrle financier. innovation mod6rce. 

Personnel: Une grande entreprisc emploic un personnel permanent de 50 a 200I pcrsonnes. 

Gestion: La plus grande rcpr6sentation dc capacit6s dc gestioii/tcchniques relativcment importantes (y compris
des conscillcrs expatri6s) en dchors du (;ouvcrncmcnt. 

ProprietY: LL Gouvcrnennr du Burundi contr6ce 72 pour cent du capital total du secteur, essentiellement ;
trav.-rs sept entreprises parapuhliqucs; Its 6trangcrs 24 pour cent cl Ies Burundais 4 pour cent. 

Situation: Dc fa~on pr6dominaute dans la zone du grand Bujumbura. 



Tableau 1.1 

Dimensions et caract~ristiques des 
entreprises burundaises 

Caractristique Entreprises 6 Entreprises A Entreprises A Micro-entreprises 

grande echelle (EGE) moyenne echelle (EME) petite 6chelle (EPE) 

-apitalisation: Avoirs bruts Avoirs bruts Avoirs bruts Avoirs bruts 
75-300 millions BuF 15-75 millions BuF 3-15 millions BuF 50.000-3 millions BuF 

MarchC: Revenu superieur/moyen 
exportations pour CEE/Afrique 

M~me que pour EGE 
barrieres importantes 

Revenu faible/moyen 
barrieres moyennes 

Local 
Peu voire pas de 

A tlentree a llentr6e barrieres 

Technologie: Moderne-a capitaux Moderne et semi-moderne Semi-moderne et Gn6raLefnent 

traditionnelte traditionnelle 

EnpLoi: Personnel permanent 
75 a 200 

Personnel permanent 
15 A 75 

Personnel 
3 h 15 

permanent Membres et apprentis 
de Ia famiLLe 

Direction: Segment forme-universit6 Comp tences au-dessus Comptences techniques/ Faible; peu/pas 
de La moyenne education Limit~e d'6ducation 

Propridt6: Gouvernement contr6Le 72%; Environ 60% de Burundais Surtout ruraLe et Surtout Burundais, 
Etrangers 24% 
Burundais 4% 

locale; queLques 
etrangers africains 

ruraLe 

dans les zones urbaines 
Emplacement: Surtout A Bujumbura Surtout A Bujumbura Bujumbura -et vifles Environ 85% 6 

secondaires l'ext6rieur de 
Bujumbura 

Financement: Plein acc~s aux banques Acc6s au financement Auto-financement/peu Auto-financement 
etrangeres et Locales local A court et moyen d'acc~s aux banques 

terme 



Financement: Plein accbs aux principales institutions financi~res nationales et 6trangtres et aux encouragements 

A investissement. 

3. Moyennes entreprises IME)
 

Capital: Avoirs bruts de 15 A75 millions de francs burundais
 

March6: Gdn6ralement les mtmes revenus et les mtmes march6s d'exportation que pour les grandes
entreprises. Comp6tition moddr6e; barridres 6lcv6es Al'entrde. 

Technologic: Moderne ou semi-moderne ou sclon ie degr6 de perfectionnement de l'6quipement et/ou des
techniques de gestion. Une certaine innovation parmi un petit groupe d'entrepreneurs burundais en expansion. 

Personnel: Une movenne entreprise emploic habituellement une force de travail permanente de 15 A 60 
personnes. 

Gestion: Manager/entrepreneur avec des capacit6s de gestion/t:chnique au-dessus de la moyenne. 

ProprietY: A peu pros 60 pour cent parapublic et priv6 burundais; le reste, europ6en, asiatique et autre africain.
I1est important de noter qa'il petit y avoir une double prise en compte entre des moyennes et petites elitreprises
parce que quelques entrepreneurs traditionnels ont subidivis6 leurs en,'reprises en sous-unitds petites ou mtme 
micros dans le but d'dchapper aux exigences d'enregistrement. 

Situation: Concentrdes i Bujumbura et dans les villes secondaires: Gitega et Ngozi. 

Financement: G6ndralement auto-financement. Cependant, les movennes ettreprises on un financncit
addquat A court terme mais un accts plus limit6 aux prtts en devises locales et pas d'accts aux facilitds en
devises 6trangbres. 

4. Petites entreprises (PE) 

Capital: Avoirs bruts de 3 A19 millions de francs burupdais. 

March6: Essentiellement revenu r6gional moven ou moyen plus faible; mod6rdment moins de competition " 
cause de barritres importantes Al'entr6e. 

Technologie: Semi-moderne ou traditionnelle. 

Personnel: Les petites entreprises emploient de 3 A 15 travailleurs suivant la taille de l'entreprise. 

Gestion: La plupart des managers/entrepreneurs on[ une instruction limit6e, mais un peu de formation 
technique.
 

IProprit: De plus en plus burundaise dans Ics zones 
 rurales, avec un large pourcentage d'entrepreneurs
asiatiques el de pays africains voisins AtBujumbura et Gitega.
 

Situation: Concenlr6es dan:, Ics vif!es de march6 secondaires ct ABujumbura.
 

Financement: Auto-financement, cr(-dits-fournisseurs et marchd non-structur6 de credit; gcn6ralenient acc&s tra's 
limit6 au secteur financier ci aux encouragements Al'invcstissernent. 

5. Micro-entreprises (Micros 

Capital: Avoirs bruts de 50.(X) A2 millions dc francs burundais (AI'exclusion des vendeurs itin6rants). 
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March: Fortement localis6, produits de consommation pour bcsoins de base et outils de ferme simples dostinos
Aun march6 Arevenu faible, Al'exception dc quelques services sp~cialis6s dans les march6s urbains naissants 
dc Bujumbura et Gitega; fournis par des artisans repr6scni6s par des hommes de m6tiers qualifi~s ou semi
qualifi6s, et des commerqants reprdsents par des marchands A temps plein ot des cultivateurs/vcndeurs. 
Comp6tition trs forte avec un accts limitd Aun march6 viable. 

Technologic: Gcn6ralcmcnt traditionncllc (montant insignifiant de capacit6s semi-modernes, par exemplc
r6parations automobile ct 6lcctriquc dans ls zones urbaines) bas~c sur les mattriaux existants et les capacits 
artisanalcs traditionn lles. 

Personnel. Esscnticlloment des membrcs dc ]a famillc et des apprentis. 

Gestion: Faiblos comp6tences d'dducation; pcu ou pas de sp6cialisation ou de division du travail; et un 
minimum ou pas do rogistres financiers. 

Proprit6: Sclon les 6tudos de lia Banquc Niondiale, i pcu prts 85 pour cent du secteur se trouve en dehors de 
Bujumbura et est plus directement impliqu6 dans Ics activit6s agricoles. 

Situation: Los plus giands inarch6s sont .a Bujumbura ct dans les villes secondaires. 

Financement: Epargnes familialos, transactions en liquide, march6s non-structur6s de crddit; acc~s limit3 aux 
Coop6rativcs d'Epargne ct dc Cr6dit (los COOPEC) ct au cr6dit-fournisseur. 

B. Caracteristiques de l'entreprise et de I'emploi 

Les donnOcs stalistiquos sur Is cntrcpriscs structurtes sont souvont incohtrentes ct incompletes " cause de lia 
ro.icenco des entropriscs do so plier I'obligation de comptc rcndu officiel, et du manque de coordination 
statislique entro les ministres. En cons6quence, l'information sur ie secteur non-structurd est largement
conjccturale, particulirement en cc qui concerno les marchands et les artisans ruraux itin6rants et/ou
intermittents. Ccpendant, les statistiquos qui alimentont lo rapport d'6valuation du projet de la Banque
Mondialo "Pctii, entreprise agricole dc production ct d'cxportation (APEX)", ct l'inventaire des entreprises de 
1987 par Ic Minist0rc du Travail fournisscnt une analysc do base du sccteur structur6. 

1. Activit de I'tatrtprise 

a. Contexte de formation de I'entreprise 

Les statistiqucs officiollcs rcpr6scntatives dc lIa Banque Mondialc pour 1986 ont 6num6r6 557 soci~t6s 
enregistr6es; A peu pros 70 pour cent s'occupcnt do commerce cl d'industrio, 20 pour cent dc transformation ci 
(6 pour cent sont situ6es i Bujumbura (voir Annexe A). 

Ouant ai rocenscmont des cntrcprisos du MinistLrc du Travail do 1987, il a cnrcgistr6 712 6tablisscmcnts. 
Cependant, quclqucs bureaux administratik du gouvcrncmont, des coop6ratives et ds filialcs de multinationales 
sont comprises dans Ic total (voir Anncxe B). Do plus, puisque rcmplir lo formulairc d'cnrcgistremcnt Cst 
facultatif, bcaticoup dkcntropriscs privfcs el parapubl iclucs no sont pits reprises sur Is listcs ou son! meal clatsset:. 
D~s iors. afin dc inicux comparer lc rccenserceni du Ministtrc du Travail avoc I'enqut de lia Banque MoNdail 
et avec Ils dtfinitions dvcloppfcs dans It ';cction A de cc chapitro, on n'a considlr (lU0 les cat6gorics Igitlcs 
suivantes: 

* Etablissernmnt dc [)roil Public i Caralct rc Comnimercial; 

* Etahlissemefnl do Droit Public it Uaractcr Indusirl. 

* Soci6tul d'Economic Mixtc dc )rotl Public; 

* Soci616 d'Economic Mixic dc Droit Priv6; 
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w Socidtd Anonvme A Responsabilit6 Limitdc (SARL); 

0 Socitd en Nom Collectif; 

* Socidtd dc Personnes A Responsabilitd Limite (SPRL); et 

a SociWt6 en Commandite Simple. 

Sur la base de ces hvpoth ses, les entrcprises burundaises industricliles, commerciales et de service enregistres 
sont distribudes comme suit: 

Tableau 1.2 

Distribution des activities des entreprises enregistrtes, 1987 

Transformation commerce/Services 

Grandes 26 2 
Movennes 50 46 
Petites 31 160 

Total 107 208 

Situ6cs ABujumbura 99 150 
Situccs en province 8 58 

Sources: Minist.re du Travail 

Seulement 20 pour cent de l'activit6 des entreprises enregistrdes, scion les termes d.'z la d6finition plus 6troitc,
est situfc dans les provinces, principalement 5 Gitega, Ngozi, Muvinga, Muramvva et Kavanza. De plus, les 
petites entreprises non enregistrces son sous repr(sent6es, 6tant simplement de propri6td individuelle. 

b. iWveloplwment actuel de I'entreprise structur6e 

Lcs -igro-industries, les industries alimentaires ct Its textiles comptaient pour pour cent des68 revenus
industricls du secteur structure en 1tM, cc qui est senblable "i d'autres pays i des dtapes comparables de 
d~veloppement 6conomique. 

Le d~veloppement industriel ,i commc..c& au dc:but des ann~es 1970 et 6tait domin, par des entreprises
parapubliques et 6trang&cs plus importantcs. Cc nest qCie dans les anndes 1980 que les petites et movennes 
entreprises ont commenc6 a ttrc fond(cs par les investisscurs locaux, particulirement dans les domaines des 
produits m~talliques, de 'arncublement ct des produits du tois ct des matriaux plastiques. 

Scion la Banque Mondiale, raccroissement net du nombre de socit s enregistr6es a t6 de 428 pour la p6riode
1973-1,F4), d(coulant de 4.149 constitutions et dc 3.728 fermctures de socidtts. Bien que Ic nombre tie 
constitutions indique tin certain cspril d'entreprisc au Burundi, lc montant des fermctures d(nmontre que les gens
des affaires ont tend-ace baser de nouvelles activit6s stir des 6tudes inad~quates de faisabilit6, Asurestimer I,s
possibilit6s du march( (ouvrant trop d'entreprises pour tin march6 particulier, par exemple les pharmacies) et 
t sous-cstimer les d(penses dc fonc onnement. 
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c. l)6velopurment actuel plus 6tabli de I'entreprise non-structur&e 

La Banquc Mondialk a idcntifi6 approximativemcnt 950 pctites ou micro-entreprises dans les villcs dc province
plus grandes et i Bijumhua commc cntreprises non-structur~e; plus t-tablics dans lesquelles lc proprittairc tire 
l'esscnticl de son revenu d'activitl~s non agricoles dans un endroit fixc. Presquc 70 pour cent de ces entrcprises
font du commerce, les 31) pour cent restants se r~partissant cntre Ia fabrication m6tallique ct d'amcublement,
les industries alimentaires, les reparations et Ia rlhabilitation 6lectrique ct m&caniquc, la confection cC Ia 
charpentcric. 

2. Leislafion et car-act~ristiques du triavail 

Des donn~cs dc base incomplles el contradictoires sont unc contraint importante " tous les niveaux (IC
politique au Burundi. lc manque d'information r6cente c pr&isc cst un ibstaclc important ' lia formulation 
et it la mist en ocuvre d'une politique optimalc. lHcurcuscmcnt, bca,:owup de dlpartcencts-cls (il 
gouvcrnement sont conscients (ILIprobhkrne et cssaient d'incorporer des mthodcs statistiqucs modernes ct de' 
devcloppcr des divisions statistiqucs hautemcnt conp~tcntcs. Par exemple, Ics Nlinist~rcs du Travail ct d la
Planification sont parmi les institutions Ics plus rcmarquables qui essaicnt d'amliorcr Icurs qualifications. C-cst 
pourquoi cctte rtudc utilise 6nornm(ment de matc'riaux fournis par lours ddparterncnts de recherche. 

a. Tendances de I'emIplJ 

Scion Ic Ni inistLr du Travail, a population dui Burundi 6tait est imc 'i 4,9 millions + lia fin de 1986, ct la force 
de travail active i 2,(imillions dhmt 2.(W ), soil I pour cent, faisaicnt partic du sectcur priv6 slruct ur6; 14.0)
6taicnt em plovs par lcs entreprises parapubliqucs el approximativement 175.(XX) tiraicnt leur rcvcnu principal 
d'activites du secteur non-structir (voir Anncxc C). 

L'Annuairc Statistiquc du Minist&rc di Plan pour l')87 t~lahit quc l'cmploi structure tie trausflorniatiotI a 
augmcnt de 3 pour cent par an entre 1N82 ct 1987, avcc lcs industries alirntagircs ci tic boissous ct I:.' 
industries textiles conmmc cmploycurs Ics plus importants (voir Anncxc D). Toutcfois, les gains Ies plus
importants dc I'cmploi pourcentage trouvaicnt dars les industries micux repr&scntles par les petites Clcn se 
movennes cntreprises: produits dc papctcric, entrcpriscs de fabrication chimique ct nietalliq,.1c
Concurremmcnt, lc cormmercc a mnontr,3 un leger ddclin dans I'cmploi. Dans l'cnscmblc, l'cmploi du sect -ur 
moderne, v compris Ic couverncnlent et Ics cntri t:p, ss parapubliqucs sont sciilcmcnt pass6s de 47.000 'i 50.0(9) 
au cours de la pcriodc dc 0 ails. ('cci sug rc que !,t plupart des WAX).(WX entrants dans la forcenouveaux de 
travail reslnt dans des activitis lics au seclcur agricole ou cherchcnt dc I'cnploi dans I sccteur des iicrt,
entreprises (lII cutrepriscs non-slructurces. 

Des chiffrcs precis sur l'cmploi tu scctciir noi-structnrc sol difficiles a ,piniglcr i cause dc 1i dispcrsin ct dc 
la naturc intcrmittltce du bcaucoup tic cos activitcs. Ccpcndant. Ic Miinisterc dil Trasai It li 
(lu'appr(ximativenlcmlt I75X) pcrsonucs ot tire Icur principalc source de revenus du sclctir nlon-slruit'l . cii1980, Cl quc 318.() pr.soumns cnvirom t)1l to[tcnn (ItcItIics revcnus d'activitds nri-structurecs ntm-,iirc-wl 
dans li nlcmc ,nnec (,voir Aunex Fj 

Scion Ic cinquilec Plan ()uinquenunal lii 6('mvcnnuin t d i l ,epubliquc dui lurundi ((;RB) recCmmuct 
annoncc: I1,,,8-1 ,2, !accroisscincrnt annuel prilctc dc 3 pour cent daus I'mploi noi-struclure cs i p irs Ic 
memc qu IcI tux d'accroissemcitn dans Ic sectcur slrt ctur dc Iransformatiotu. Cependant, en se basaill stir hs 
obscrvatin)s dc Itludh du marcli rural, ccc pit)Irc sous-cstilie. 

b. Qualifications i la min-d'oeti,'rt 

L'inventaire des qualificatiomis tic ILifirec dc travail lail par It' Nliniscre Lil Travail iontrc quc 45 pour cent dC 
la force di travail privt-C strucltlurcc [ rilnlicuntc cmisismc ci tri I llcurs iuttCuls, ICs travilletirs scin-1 ju ilifli 
et qualifids comnptcnt poir 17 ipur clt, ICs tcciHiici'is hatil' ntirilqualities represcntuct I I ourmc,,' .'I 
sculenicrtl Wtpour dc tIe est ctinlnlc aixcent Lu force trvaill cotinsItcrce apparletiauil hluctiou" di tit.'ii 
[3'unt1e nlianire signiticatlisc, ks ctraulcel ' soul lortcnicit rcpresceCs daus les trois catcgories ios plus (Ilililcs. 

C) 
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c. Le contrat de travail et les reglementations du travail 

Le recrutement du secteur priv6 et parapublic ct ics d6cisions en malire d'engagement son[ sujcts a 
l'approbation du D6partement de la Main-d'Ocuvre du Ministlre du 'rravail (DMO). La D6partcment die Iai 
Main-d'Oeuvre est le seul service 16gal d'cmploi au Burundi ct agit comme un bureau central de r6f6rencc pour
tous les emplois permanents parapublics ct du secteur priv6. II supervise toutes les 6prcuves donn cs aux 
candidats potentiels A un emploi et doit approuvcr tous Its contrats d'emploi, 6crits scion la loi. 

La fin d'un emploi est fortcment r6glemcnt6c et accorde it I'employ6 plusieurs nivcaux d'appel avant la cessation 
et lc rccours A)a Cour du Travail apr~s la ccssation, m3me dans les cas de cause bien 6tablie. Par .oxs6qucnt,
la cessation d'un contrat d'emploi tend z)r6sultcr en proc6dures longues et en d6cisions coatcuses m~me s'il n'y 
a pas de contestation. 

Une entrcprise a Ic droit de contester la d6mission d'un employ6. Bien que cc ne soit pas un problme pour
le moment, cela pourrait devenir une question plus d6licate alors que des entreprises petites et movennes,
nouvcllcs ou cn cpansion, se disputen un petit nombre de techniciens haiierncnt qualifi:s ct de personnes 
comp6tentes en gestion. 

Lc secteur non-structur6 est officicllenient soumis aux momes reglementations. Ccci a rarement 6t 
exprimcntd bien qu'il y ait des cas dans lesquels des employ6s renvoy6s aient cit6 leurs cmployeurs informels 
en justice sur base de fcuilles de salaire. 
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CiIAPITRE 2 

CADRE POLITIQUE ACTUEL ET PRiNCIPALES CONTRAINTES AFFECTANT LE SECTEUR DES 
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

Ce chapitre examinera les contraintes priricipales du secteur de I'entreprise structurde au niveau du 
fonctionnemertt, et des aspects lcgislatifF ct administratifs. En mime temps,on fera une 6valuation des r6formes 
r6centes de structure du Gouvernenient du Burundi et dc Icur impact sur la r6duction de ces contraintes. 

A. Accs at, secteur str-ucture 

Conform6ment au Code de Commerce, n'importe quellc form. d'activit6 dans le domaine des affaires doit avoir 
unc autorisation commerciale (Carte de Commerce) qui lui permet essentiellement d'obtenir accs au secteur 
16gal (structur6) en tant que propri6t6 individuclic. Les conditions requises pour cette autorisation sont: 

M Inscription au Registre du Commercc du Minist re de la lustice; 

2 Etablissenient d'un. compte fiscal avec les autorit6s communales et nationales; 

* Etablissement d'un compte d'6pargne (d6p6t minimum de 5.000 Francs Burundais) avec la
 
Caisse d'Epargne du Burundi (CADEBU); 

0 Paiement de la premiere :ontribution annuelle A la Chambre de Commerce (CCI); 

a Preuve d'une location commerciale ou d'un litre de propri6t6; 

0 Permission de fonctionner du gouverneur provincial; 

0 Etablissement d'un inventaire d6tailld et dc livres financiers comme 
Commcrce, D6crct du 31 juilIct 1912, modifi6 Ic 20 avril 1935; et 

pr6cisd dans les Livres de 

N Conformit6 aux Lois du Travail. 

Les entreprises locales traditionnellcs telles que les petits marchands ou les artisans dtablis pourraicnt
vraisemblablement circonvenir ces r6glemcntations A cause de l'Article 37 de la Ioi qui stipule quc sos 
dispositions ne s'appliquent pas aux populations indig~nes non enregistrdes (non-structurces) qui cxcrcent des 
activitds commerciales dans leur cnvironnement ordinaire. A litre d'exemple, chacun des 32 petits marchands 
urbains et ruraux (avoirs bruts dc 3 Ai13 millions dc FBu) auxclucls ce chcrcheur a rendu visite, poss~dait atl 
moins la Carte de Commercc, bien quc laplupart aient admis tenir compte au minimum des dispositions du 
Code de Commerce relatives au travail ct aux livres financiers. 

Dc m me, seulemcni dcux (toutes les deux itBujumbura) parmi les 10 entreprises artisanalcs modertcs 
intcrrog~es avaiert unc autori..ation d'oprer. Ccpcndant, toutes 6taient enrcgistr~cs a leur commune locale oH 
au bureau du Mairc ;i Bujumbura ct pavaicnil les taxes locales. 

Puisque les propri6taircs individuels ont tous leurs avoirs personnels soumis tun risque, beaucoup de petites C1 
moyennes entreprises modernes sc font enregistrer comme soci(t~s A responsabilit6 limitc, la forme la plus 
commune 6tan liaSocidt de Personncs a Responsabili6 Limnitf (SPRL). Unc SPRL peut avoir jtusqlu'a 50 
actionnaircs, bien qu'cll, en ait rarement plus de cinq, chacun de ceux-ci d~tenant des parts non ncjgociahlcs.
Elle fonctionne aec Ia mnmc simple structure corporative et de gestion ctu'une socit6 de proprictt restrcintc 
en Europe ou aux Etats-Unis. D'autre part, une socict6 itrcsponsabilit6 limite, Soci3t6 par Actions it 
Rcsponsabilit6 Limit6c ou Soci6t6 Anonyme (SARL), pe-li avoir un nombre illimit6 d'actionnaires, mais (oit au 
d6part en avoir au moins sept, tous dtcnant des parts nicinnemcnt n6gociables. Ccpendant, uric SARL a ure 
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structure de fonctionnement plus compliqufe, avec un Conseil d'Administration et une Assembl6e 
d'Actionnaires. 

Une socitcd sous forme de SARL pourrait Eire une excellentc formule pour une socit6 dvnamique de taillc 
movenne qui aura ulrieurement besoin d'augmenter son capital au-dclA de la capacitd de ses actionnaires 
actuels, ou pour la privatisation d'une en!r,:prise parapublique. Par exemple, elle pourrait i3tre l'6quivalent de 
socidtds A capital largement d6tenu par le public aux Etats Unis et cn Europe qui 6mettent de muhiples types
d'instrumcnts financiers. La forme dc la SARL est maintenant emplov6c par les banques commerciales ct 
quclqucs entreprises priv6es plus grandcs. 11v a cependant de s(ricuscs limitations A cause de la manicre dont 
la loi est maintenant 6crite, parce quc I'Edit Royal du 22 juin 192f)autorisant cc typc d'cnregistrcment dans cc 
qui 6tait alors le Congo BeIge et Ic Ruanda-Urundi, n'a pas enticrement prcis6 ls statuts gzouvernant 
l'orizanisation, la modification et la dissolution. Par consequent, beaucoup des clauses dc la loi sont imprcises, 
cc qui laisse ses statuts sujets A la contestation juridique. Ceci est important parce que dans un syst&me dc 
Common Law employ6 aux Etats Iinis, en Grande-Bretagne et dans quelqucs nations africaines du 
Commonwealth, les precedents constituent la r~f~rence principale dans les proc~dures 16gales. Ceperndant, en 
Europe continentale, les dispositions statutaires imposes par la loi dfterminent la direction d'une d61ibdration 
h6gale. D~s lors, la loi sur la SARL, t''Y qu'clle existe maintenant, limite lcs possibilit6s de privatisation des 
entreprises parapubliques sous forme d'entreprises largement aux mains de particuliers, ct s'av~re tre un 
obstacle pour Ies SPRL qui peuvent souhaiter passer aux mains d'un plus grand nombre de propric~taircs ct 
cdtendre leurs operations. 

Dc plus, scion lcs juristcs interrogcs, les procedurcs administratives pour Ienregistrement sont vicillcs ct ont 
bcsoin d'trc modernisecs. Actucllemcnr. cos procedures peuvent durer jusqu'S quatre mois alors que certains 
juristcs croicnt quelles pourraicnt Eire rcdujics itun maximum de six semaines simplcment en raccourcissant 
la longue documentation ct le nombre de bureaux minist6riels qui doivent &tre consults. Finalement, certains 
entrepreneurs en puissance ont fait rcmarqucr que bien que les ddpenses l6gales de 100.(00) S 150.000 FBu 
neccssaires pour l'enregistrement n'claicnt pas necessairement ontreuses pour une entreprise de taille movenne 
dlles reprdscntaient un fardcau plus lourd pour les petites entreprises. 

()bservation : Toutes lIs lois relatives Stl'enregistrement, qui datent de I'6poque coloniale, devraient 6tre 
soigneuscment revues et modifies si n6cessaire, 5 la lurni&c de la ndcessit6 pour le Burundi de d6velopper des 
structures d'entreprise modcrrisces el souples pour la privatisation e4 les besoins plus importants en capital 
de la technologic modcrne. 

De mime, les procedures administralives doivent Etre simplifides dans le but d'acc61rer le processus
d'cnrcegistrement ct Ics cous doivcnt &trc rs',ises pour permettre un plus large acccs aux nouveaux 
entrepreneurs. 

B. les con t,,pour se maintenir dans le secteur s rilctur' 

Bien que I'accs au sectcur structure nc soil pas perq'u commc spC~ialement difficile par les entreprises de faille 
movenne ct Ics petites entreprises rnodcrnisfes qui sont la proprict6 ct qui son( gdrdcs par des gens relativement 
bien instruits ct ais(s, I Chapitre 3 d6monlrera quc lcs frais d'inscription et les barri&rs institutionnelles sont 
des contraintcs formidablcs po)ur certains petits entrepreneurs traditionnels ct certaincs micro-cntrcpriscs. En 
fait, Ic reIcnment dc politiquc sctoriclIc dc juin 19,M diidMinistrc du Commerce ci de I'lndustrie (NICI) ctablit 
en cc ijuiconcerne los cots taut d'accs au sct'cur structure que de fonctionncmtent dans Ic sucteur structure: 
'Iadministration burundaise est caractcri,, c par lapcriodc exagr6ment longue requise pour administrer lc. 
documents. Cete sit uat ion constituic un frein important AI'initiative privCc parce quc hcaucoup d'cntrcprcnettrs 
abandoneni Icurs idccs a cau(,ls de, hrnhciI's excessivemcnt lonues. [-n outrc, IC proniotcur industrie.l ti 
commercial cst assujeli a title scrie de procedures contraignantes accompagnecs de dspcinses substantielles." 

Ces Cxicnccs instItutOnnIIClIs c( hctalsc c es prcwedures constituent uric fornidable barricrc pour les 
entrepreneurs micro/inlornieis qul n'ont pas Ils qualifications d'instruction ct libase financicre dc- Icurs 
coIItgites plus avatitag!es. ( es cxiucnct's pcuvtnt aussi poser des contraintes importantes au sccictur structur6 ; 
cause des couts necwssaires pour rester dans lcsectcur structure. .cs coits pettvnt Etre classes ellcou ts directs 
tls quc taxes, salaires cl beneficesct Ilaconlormite aux procedurts buncaucratiques. II v a des coots indirects, 



non fiscaux et l'inefficacit6 du syst me judiciaire a r6glcr les conflits ou A faire payer les dettes et l'insfcurito 
concernant les droits de propridtd quand ils se rapportent aux garanties. Paradoxalcment, le fardeau resscnti 
de quelques-uns de cos cofits, tels que les taxes sur les transactions par exemple, sont parfois Ics cons6qucnces 
non voulues de politiques destin6cs Ar6gler des questions macro-6conomiques en relation avec la rcformc de 
politique. 

Dis lors, pour faciliter I'analyse des cocits courants expos6s pour rester dans le secteur structurd, on traitera des 
politiques fiscales et les cofits du travail dans cctte section. Ensuite, on traitera des tprocddures de promotion
d'export-import A la Section C, March6s. Enfin, les d6ficienccs du syst&me judicaire seront esquissdes la 
Section E, Disponibilit6 du cr6dit. 

1. Problmes fiscaux 

La plupart des personnes interrog~es ont soulignd le r6cent 6largissement et accroissement du taux de taxe de 
transaction de 12 At15 pour cent comme 6rant le problme dc politique crucial du secteur structur6. Ces 
hommes d'affaires ressentent quc le Gouvernement n'a pas correctemcnt pes6 Ics pleines cons6quences de ces 
changements parce que, dans leur opinion, les taxes p6naliseront le consommalcur par le biais de prix plus
6lev6s de mOme qu'une exigence de pr6-payement amenuisera sdrieusement le capital de travail des hommes 
d'affaires. En plus, les importatcurs prdlendent 6tre harcelk particulirement fort A cause du retard entre Ic 
moment auquel ils reqoivent leurs marchandises ct Icur capacit6 "iidentifier les march6s sp6cifiques ct i fournir 
les marchandiscs. Cette revendication sera examin~e plus en dotail dans la section suivante. Ccpendant, il vaut 
la peine de discutcr Ic contexte de li taxe de transaction afin de comprendre que les politiques n'opcrent pas
dans le vide, mais peuvent parfois avoir des impacts non voulus les unes sur les autres. 

La taxe de transaction i 6t6 l'une des principales r6formes fiscalcs d6coulant du Premier Programme de Pr.t 
d'Ajustement Structurel de la Banque Mondiale (Structural Adjustment Lending Program -- SAL I) en 1987. 
Lc Gouvernement du Burundi a chang6 sa taxe de valeur ajoute en cascade en une seule taxe de vente it un 
niveau plus 61ev6 sur les importations et la production industrielle. Par Ia suite, le Gouvernement s'est engag3
lui-m mc i 1'Ngard du SAL II de la Banque Mondiale ct du Programme d'Ajustement Structurel du Fonds 
Mon6tairc International (Structural Adjustment Program -- SAP) pour maintenir l'inflation ", un faible nivcau 
et stimuler le secteur priv6 par Ic truchement de plus de credit hancaire. I1pr6voyait de parvenir " ces buts par
la r6duction du d6ficit budg6taire, 1'61imination des arri6rds nationaux ct le maintien du fardeau du service de 
la dette A12 pour cent de la dctte tot'Ic ext6rieure durant 1988-90. 

Par cons6quent, pour compenser li pertce de revenu due au Programme de RMforme Structurelle, le 
Gouvernement a M1argi la base de la taxe de transaction laquelle avail 6t simplifi6c dans Ic Programme pour
inclure les secteurs des services, de la construction et de l'industrie alimentaire, ct il a fait passer le taux de la 
taxe de 12 15 pour cent, afin de compenser partiellement ccs mesures. Cela n'a 6videmrnment pas 6t 
pleinement expliqu6 e justifi6 A la communauI6 des affaires pour laqucl!e la taxe est largement considOroe 
comme une mesure allant it 'encontre de I'intcntion du Gouvernement d'aidcr le secteur priv6. Puisque la taxe 
doilt tre pay6t chaque mois i I'avancc et qu'il y a des ponalit6s pour sa sous-estimation, cela pett provoqucr 
un problkme potentiellement s6rieux de liquidit6 si les ventcs ne sc r6alisent pas comme pr6vu. En plus,
puisquc beaucoup consid~rent la taxe comnic 6tant trop 6lev6c, cola peut conduirc 5 se soustraire souvcnl 'I Ia 
loi. 

Une grandc partie de la 16gislation fiscale du Burundi date d'avant l'ind6pendance et Ies dispositions du Code 
actuel ne sont pas r ilement apparentes pour le secteur structure, cc qui contribue i quelques-uns des 
malentendus. En plu,, bcaucoup d'hommes d'affaires interrog6s ont fait remarquer que les autorit6s utilisent 
souvent des tactiques administratives de confrontation dans les conflits fiscaux, au lieu de pr6ciser les r glemcnts
fiscaux ct d'cngagcr umn dialogue t cc sujtt. Les plaintes Ics plus courantes 6taient Ies audits tr s longs c la 
responsabilit6 retenue jnsqu'i unc p6riode dc trois ans; et en mlme temps, un temps trop court accor(l pour
rectifier ou fairc appel d'un jugemcnt d6favorable avant quc Is autorites fiscalts puissent avoir recours i l:1 
consignation des dpcts bancaircs ct des comptcs clients, ou mtmc w fcrmcture d'u,. entreprise. 

Un autre point de dtsaccord entre le Gouvernement et Ic sectcur structur3 priv6 est la rcvision des dispositions
du Code Fiscal concernant les d6penses d~ductibles d'affaires. A pr6sent, Ic Code limite s6virenmenI ou ne 
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permet pas les d~penses de voyage A l'int~rieur du Burundi et A l'tranger, les d~penses de marketing, les 
honoraires techniques, les pensions et les locations. 

C'est la Chambre de Commerce qui plaide le plus en faveur de la communaut6 des affaires sur ces points de 
discorde et qui maintient un dialogue constant avec tous les niveaux du Gouvernement. D'un autre c6t6, la 
r~ponse de certains officiels gouvernementaux interrog6s sur ces questions a 6t que bien qu'il y ait lieu de 
discuter plus en dtail les d~ductions d'affaires qui pcuvent tre vdrifies quand n6cessaire e les d~penses 
d'affaires r~elles, il est souvent n6cessairc de proceder 'a de longues v6rifications afin de v6rifier les op6rations 
de nombreuses entreprises "icause des mauvaises pratiques comptables el des violations parfois intentionnelles 
des lois fiscales. 

La rcsolution des diff~rends en maticre de legislation fiscale est clairement "i l'ordre du jour dans beaucoup de 
pays. C'est cependant une priorit6 au Burundi parce que la taxc de transaction et les limitations de la Ikgislation 
fiscale actuelle sont consid6rzcs par ]a communaut,6 des affaires du secteur structur(6 comme 6tant Ic cot't 
permanent lc plus lourd. 

Observations: En revoyant les options du Gouvernement du Burundi en matihrc de fliscalit6, il nest pas 
directement apparent que la taxe de transaction est un lourd fardcau pour chaque entreprise. Cependant, 't 
cause de sa vaste impopularitt3, un effort plus grand devrait ttre fait pour v6rifier Ic fardeau qu'ellc constituc 
pour les entrcprises petites ct avec un capital moins important, ct pour apporter des modifications si ntcessairc. 

I faudrait modifier les mesures administratives pour insistcr sur la clarification et Ic dialogue dans lc 
recouvrement fiscal ci dans les cookflits, i moins qu'unc entreprisc n'ait un pass' de non ob6issance it la loi. 

I1faudrait com;ltcment revoir c rdviser lc Code Fiscal quand ndcessaire, pour permettre au monde urundais 
dcs affaires d'avoir des avantages fiscaux comptttifs accord(.s par les 6conomies en croissance rapide, tels quc 
des d6ductions fiscalcs pour des &tudcs de march6 et des voyages l'tranger en rapport avec Ics 
exportations.Lc Gouvcrnement du Burundi ct la communaut6 des affaires dans son ensemble dcvraient favoriscr 
en tant que priorit6 importante une large am61ioration des standards dc comptabilite et des analyses financircs. 

2. ltis ation du travail 

Ainsi qu'on I'a not6 au Chapiirc 1, l'augmcntation dc l'emploi permanent du secteur priv6 a 6t fortement cn
dessous des projections du Quatridmc Plan de D6vcloppemcnt (1983-1987). Les principales raisons dc ce 
r6sultat d6cevant sont attribues " des politiques datant du d6but des ann6es 1970, qui ont encourag6 des 
invcstissements A forte intensitd de capital au dtriment des activit6s Afort coefficient de main-d'oeuvre. Ces 
politiques comprnaicnt: des exemptions fiscalcs sur Ies 6quipcments import6s; des taux d'intdrdts has (souvent 
n6gatifs); une energic rclativemcn: pcu coftcuse et des charges sociales O1evfes sous la forme d'avantagcs pOur 
les travaillcurs. 

Bien que Ic salairc minimum soit iclativement faihle scion let: criteres africains, avec l'exccption du RuoZa rda, 
l'employcur priv6 csI p6nalis6 par des charges salariales qui vont dc N') 50 pour cent dc la rdmundration totalc. 
Ces charges comprenncnt unc allocation mcnsucllc de logcment; des allocations pour lc conjoint ct les enfants; 
la s6curit6 socialc (1NSS) couvrant Ies pensions, Ic dfcts ct la survic, ct des avantagcs m6dicaux. 

De plus, les coots du travail du secteur priv' soni accrus dc fagon importantc par Ic rdglcenent du mnarch LU 
travail par Ic Dpartement de la Main-d'Oeuvre du Ministare du Travail. Alors (quc les cmploycurs privs on 
maintcnant unc plus grandc libcrt6 pour identifier les candidats souhailablcs pour un cnploi, Ies cntrcprises 
structur~cs sont encore sujettes ii (ies proceidurcs administratives longues ct compliquoes. Cellcs-ci comprcnncnt
l'enregistrement obligatoire des dcmandeurs ('cmphoi, le contrrdes tests d'admission par Ic NlInisttdrc dulc 
Travail, 'interdiction des bureaux privds, dc placement ct un conlral t'cmploi ccrit, obligatoir :, sotmi,, a 
[approbation du Niinistre. 

Enfin, la Igislation actucllc dc I'chploi continue ,' rendrc la rc'siliation du contrat d'cmploi par cnt rcprise 
extrenicnent coOletse ci longue. Par consetlucnt, les cmploycurs sont forcds (IC d1penscr ics sonlmcs 
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considdrables en frais l6gaux impr6vus dans le but de se prot6ger eux-m~mes des poursuites idgales frdquentes 
et du harc~lement des cmployds par Ic truchcment de la Cour du Travail. 

Le manque de main-d'oeuvre qualifi6e a 6t6 une contraintc importante de ,'emploi et deviendra encore plus
importante puisque l'industrie burundaise est forc6e dc rivaliser dans un march6 dc plus en plus comp6titif au 
sein des nations ddveloppdes, en particulicr les nations d'Afriquc Centrale et du Sud du continent. Cependant,
il y a eu des efforts relativement limitds entre le Gouvernement du Burundi et le secteur privd pour coordonner 
leurs efforts afin de d6finir les besoisis sp6cifiques en matirc dc qualification et de diriger les cmploys
potentiels vers des programmes effcctifs de formation dc travail ou vers des programmes d'apprentissagc dun 
mdticr dans lequel ils peuvent d6velopper Ic type de qualifications qui permettra de produire des produits ct des 
services de niveau mondial. 

Le r6sultat net, mme avec de nouveaux encouragements A I'investissement pour des projets Afort coefficient 
de main-d'oeuvre, est que les hommes d'affaires essavent toujours de maitriser les coits du travail qui sont la 
deuxicme d6pense la plus importante dc fonctionnement (20 pour cent), apr6s le coot des mat6riaux utiliscs (64 
pour cent). Dfs lors, les entreprises structur6es ont recours A la pratique d'engager et de former un minimum 
d'employds permanents (A l"'xccption des travailleurs pcu qualifi6s) et utilisent au maximum un personnel
temporaire auquel on peut donner peu ou pas d'avantages et qu'on peut licencier comme on veut. 

Lc Rapport Robert Nathan d'octobre 198S, "Politiques, proc6dures et institutions affectant l'eitip'li au Burundi" 
par Sylvie Chantal traite de faqon d6taillkc et compldlc des dispositions affectant la demande d'crrploi, l'offre 
d'emploi ct le r6le quc les institutions jouent dans Ic march6 du travail. 

Observations: La I6gislation sur les salaires et les avantages devrait &trc dtudi6e pour v6rifier qu'elle 6quivaut
Acelle de nations qui se dfveloppent avec succ~s comme I'llc Maurice, et que la qualit6 et Ie cofit de l'emploi
attirera les investissements 6trangers vers des projets futurs propos6s, tels qu'une zone commerciale. 

Lcs procedures administratives du Dtpartcmcnt dc la Main-d'Oeuvre (DMO) pour engager des emplow~s datent 
de 1',poque ailaquelle I'cmploi par I'entrcprisc structur6c 6tait modesic et concentr6 "hBujumbura. Suivant les 
recommandations ant6ricures dc l'USAID ct de lia Banque Mondiale, elles dcvraient 6tre revues et supprim6es
dans la plus large mcsure possible puisque beaucoup ne sont pas favorables h un accroissement de l'emploi. 

La 16gislation devrait 6tre modifi(e pour permettre aux employeurs de licencier des emplov6s pour cause 
dftermin6e sans avoir 'i payer unc indcmnit6 dc liccnciemcnt cxorbitante ou encourir des frais i6gaux dans des 
poursuites judiciaires. 

Le Gouvernement du Burundi et les cntrepriscs privC-es ont bcsoin de coordonner leurs efforts ct leurs 
ressources pour d6finir les qualifications sp6cifiques et I personnel n6cessaires en rapport avec les besoins 
actuels et futurs du Burundi en mati re de travaillcurs qualifi6s et ad6quatement formds. 

C. Marchs (national et Otragy) 

Cette section met Iaccent ;nr les contraintes principales du march6 national et international auxquelles doivent 
faire face les pelites et moVenncs entrepriscs industrielles, commerciales et de services du Burundi. En 
l'occurrence, on 6valuera Ics initiatives polf'iqucs du Gouvernement du Burundi durant Ics dcux dernircs 
annes pour all6gcr ces contraintes. 

II y a un certain accord parmi Ics officiels du Gouverncmen', lcs hommes d'affaires ct Ics olbservatcurs cItrangcrs 
sur quelques-unes de ces contraintes, telles quc Ics march6s 6troits, la dependance, Acause de Ienclavcment, de 
matires premircs ct de matc6riaux intcrm6diaircs indusiricls d'originc 6trang~rc, ct Ic manquc de liens 
6cononiques entre Ies r6gions. i v a ccpcndant des divergences d'opinion quant Aisavoir jusqu'a quel point vont 
ces contraintes de march6:, ;i'cause des faiblcsscs de la distribulion (commerce en gros ct au d6tail ct transport),
du faiblc pouvoir dachat, ou du dclin des centrcs commcrciaux regionaux Iraditi'(rnncls. 

L'autcur croit quc ces dsaccords cn cc qui conccrne la nature ct Ic dcgr6 des diverses contraintcs d&rivwit dc 
]'absence de donrnfcs completes sur lcs rcvcnus ct Its tcndanccs cn matirc de consommation, particuliercnen 
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dans Ics zones rurales. De mcme, les avantagcs de la d6r6glemcntation de l'cconomic sous Ic Programme
d'Ajustement Structurcl dans les domaines du rdgime des licences d'importation, de la ddtcrmination libcrakl
des prix et de la r6forme des tarifs ne sont pas refldt6s dans les rapports statistiques actuels. Les statistiques
nationales depuis 1986 sont encore provisoires. 

1. Contraintes du marchO national 

Bien que la plupart des analyses 6conomiques du Burundi mettent I'accent sur le faible pouvoir d'achat g~n~ral
de la population comme 6tant la contraintc principale dc marchd, ily a relativemcnt peu de donndes rigourcuses 
sur lesquelles baser un profil solide du march6. Ouelques-tnes des 6tudes les plus pertinentes sont I "Profil de
pauvrct6 du Burundi" de la Banque Mondiale en 1988 el les rapports de recherche de sa mission au Burundi 
pour lc Projet Apex (entreprise agricole dc production et d'exportation) de petite entreprise ct de 
developpement urbain secondaire. 

En utilisant ces sources pour en tirer une approximation du pouvoir d'achat national, on estime qu'une moycnne
pond6r~c de 80 pour cent de la population totale vit pr0s ou en-dessous du niveau non officiel de pauvrct6
propos6 par l'Institut de Recherche de l'Univcrsit6 du Burundi (CURDES) (voir Tableau 2.1). 

Tableau: 2.1 

Distribution des revenus des m6nages ruraux et non ruraux 

Eventail des revenus Pourcentage de Pourcentage de 
par ann6e en FBu mcnages ruraux m6nages non ruraux 

En-dessous dc 20.0(X) 5 0 
20.00 - 49.999 29 21 
50.00 99.9 9 44 31 
100.000 - 19).999 20 33 
200.00) - 199.999 2 16 

Source: Etudes dc la Ganquc Mondiale 

Cette estimation est basce sur Ics donndes ci- Icssus c l'hypoth se du CURDES d'un niveau de revcnu rural de
pauvret6 de 102.(0XX FBu par an ct d'un niveau de revcnu moven dc pauvrct( dc 174.(X)t) FBu par an i
 
Bujumbura.
 

Scion unc enqude dc la Banque Mondiale, ia ventilation des d6penses niondtaircs d'un m&nage rural dtait
approximativement de 67 pour cent pour des besoins essentiels comprenant la nourriture de base, des vttements,
des factures m6dicales ct des ddpenses de logement; 1)pour cent pour Ics d6penses dc fonctionnement dc 1;i
ferme comprenant Ies outils ct les intrants; 2 pour cent pour Ies transports; 3 pour cent pour l'6ducation; 3 pour
cent pour les 6vdncments familiaux; 4 pour cent pour Ics taxes et Ic rdsidu dc 2 pour cent pour les objets
relativement luxucux tels que les articles d'quipemcnt rnnagcr ct des bicns pour les loisirs (radios, cassettes).
II faudrail ccpcndant noter Ituc I'6tudc de projct urbain dc 198 dc liBanque Mondiale "Etude des Echangts
R(gionaux" a trouv6 que los estimations antdricures dc revenu dans certains centres comnicrciaux regionaux du
Centre Nord (Gitega, Ngozi) pourraient avoir t6 sous-cstimes de faqoo importantc. Par consdcquent, on pel
devoir modifier l'hypothsu dans les atlres 61tudcs dc la ganquc. L'Etude des Nlarchs Ruraux ct I'Enclutel ics
Mnages Ruraux et U rbains finnccs par I'A.I.D., actucllernet en cours,, dcvraicnt fournir une inflorination a
jour plus concluantc sur les contraintes ct Ics formes du pon',vir dl'aclat cc aider a unc politique micux ccntrcc 
sur les PME, basft stir la rcalitV actuclle. 

2. IA-dtMin dit's centres rtionaux de commerce el(I'Mhane 
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Un des principaux buts du Gouverncment du Burundi durant le Cinquitme Plan dc Ddveloppemncnt sera le
red6vcloppcmenl des ccntres commerciaux r6gionaux primai.es et secordaires, et ia stimulation de points de 
vente tertiaires. 

L'activil6 commercialc a 6t6 centralis6c A Bujumbura apres l'lnd6pendancc, cc qui est unc co-isdqucncc de !a 
centralisation des activit6s du Gouvernement et des politiques d'industrialisation A capital intcnsif qui ont 
favorisd la sur-concentration de l'infrastructure commercialc et industricllc. Par cons6quent, des regions entircs 
ont connu une stagnation 6conomrique ou un d6clin, spfcialcment lcNord-Est (Kirundo ct Muvinga) ct l'cxtrcnmc 
Sud (Makamba). 

Par contraste, des parties de provinces plus proches dc Bujumbura (Bubanza, Muramvya et Gitcega) ont
b6ndfici6 d'unc prosp~rit6 relative A cause dc leurs liens avec la capitale. Cependant, cette prosp6rit6 est tr~s 
limitde. Scion une Ddclaration de politique de 1988 du Ministre du Commerce et de l'Industric (MCI), les 
enqu tes ont dtabli que 10 sculement des I') ccntres commerciaux primaires et secondaires b6ncficient d'unc 
activitd constante, non saisonni~rc. 

Le CURDES, sous 1'gide de liaChambrc de Commerce, a produit une des 6tudcs los plus r centcs stir la
d6cadence des ccntrcs commcrciaux provinciaux. Bicn q;'cllc sc concentre sur la provincc de Ngozi, clie fournit 
une vuc d'cnsemblc et quclques donn6es de base sur les effcts du d6clin dc la plupart des principaux centres 
commerciaux c 1'6tat actucl dc I'activit6 ci dc 'infrastructure des march6s provinciaux. Son thmnc central Cst 
quc la concentration de l'activit6 6conomiquc a Bujumbura et dans quclques villes secondaires a acc61krti le 
d6part dc ces 7oncs des marchands 6tablis ct aggrav& les s6ricux problmcs dc fourniturc, de marches, dc cr6dit 
e de transports, c a conduit au d6clin c a lia stagnation dc centres commerciaux autrcfois prospbrcs. 

Par contraste, l'6quipc de rccherchc dc I'Etude des March s Ruraux qui est en cours indiquc qu'il v a unc

activitd de march6 dans la plupart des march6s primaircs, secondaires ct m~me tcrtiaircs rccensc'.s. Les
 
interviews dc l'6quipc ct les 6chantillons dc I'cnquttc montrent la plus forte croissance et activit6 parnii les petits

commcrqants. Par contrc, certaincs petites cntrcprises 
 tablics sont en train de connaitre des marges plu.,
basses, mais encore profitables, A cause dc la comp6tition grandissante. 

3. Rtseaux insuffisamment d&veloppt~s te (listribution/vene en gros 

La centralisation dc I'activit6 6conomiquc ii Bujumbura a aussi conduit a la concentration des ventes en eyros

parmi approximacivcmcnt 18 importateurs avec licence Icsquels, comme on l'a montr6 au Chapitrc 1,
 
comprennent un large pourccntagc dc mnoyenncs entrepriscs ct dc petites entrcprises modernes. Jusqu't Lh
libralisation des importations en 1)86-87, bcaucoup des importateurs Ics mieux 6iahlis ont hn6fici6 d'un 
monopole virtuel dans plusicurs domaines des produits de base. 

La lib6ralisation des importations a rtduit dc fa on import;.nit les contraintces de contr6le des importation., ct
augmcnt6 lavari6t6 des produits c li concurrence des prix sur Ies marches. Ccpcndant, la plupart des officicls 
du Gouvernement, des hommcs d'affaircs c des banquiers intcrroges ont 6t6 d'accord sur Ic fait qu' l'cxccptlion
des r6scaux dc distribution ien strucurs pour Its mat~riaux industricls, Ic p~crolc ct Ies produits
pharmaccutiqcs, Ic r&scau (es vcnIcs en gros potr les hcns durables (comprenant Its biens d''quipemcnt) cLI 
les biens de consommation non durables manqucnt dc rescaux spccifiques d,, distribution. Done, lalinicntat ion
du march6 d6pend d'unc scric de pcits intcrrndiaircs entre Ic point de ventc en gros ct Ic dcrnicr ;'cndCur, cc 
qui en p6riodes dc " nuric a ouvcrt Ic march aux sp~culatcurs, mais a laiss les vcndcurs sans source sure 
d'approvisionnemcnt des biens. 

Lcs premiers 6chanlillons de l'Equipc des 'larchtcs RurauX indiquent provisoircrnent que les distributeurs dc 
vcnte en gros ct leurs agents (de pctits marchands agissant en tant que distributcurs dc vcnte en denii-gros ott 
des courtiers affili~s) fixcnt les prix dc base pour Ies bicns imporlts ct ont unc influence preponderantc stir Ic,
prix dc transhordcment des principaux produits agricoles vcrs les autres regions. En mtmc teips, i plupaltl
des march.s tcsi6s ont actClleCmcnint des lournilurcs adiquacs en produils alinientaircs ct en produilts cscntliclk 
durables ct non durables Aides prix rclativemcnt unifornics si I'on ticnt comptc des petites commissions d'gcent
ci des frais modcstcs dc transport. 
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Ind6pendamment, I'autcur a pro.ed6 it un test de march,6 non-struclurcl tr s limit, et a recherch Ic prix ci Ia
disponihilit6 dc l'outil agricolc Ic plus g)nralcmcnt utilis,. au Burundi, une houe chinoisc import~c. Partant du
 
prix d'importation ('.I.F. d'appoximativement 262 FBu xor tine houc sur une facture d'importateur, le prix cst
augment6 de 4) ou 45 pour cent pour attcindrc un prix de gros dc 451-.'FBu, et est finalement fix fi55) FBu
 
pour la vente ln dtail an March Central dc Bujumbura et fi (X) Mu au march6 de Rumonge (tine ville 
agricole imporlantc du Sud). On presume qun Ic difftrcnticl de 50 FBu consiste en une petite commis.ion 
d'agent et Ic prix d'un voyage en minibu,, depuis Bujtimura. 

Obsen'ations: Plusicurs indicatcurs montlrent tue bcaucoup de ccntres regionaux de commerce et declianucs 
sont actucllcment plus actifs que pr vu au niveau dc lIa micro-entrcprise, ct qu'il faut porter plus d'atcntion aix
politiques qui soutiennent ceeie activit6, en s'occupant en nrnme temps des contraintes des cntreprises plus
grandes qu rcquirent dc plus grands slocks c vendcnt Adc plus grands rnarchs. 

4. Translmrts pour hi( distribution et transports internes insuffisamment d6,elopts 

Les nations industrialisces commc Ics nalions en devcloppcnient doivent faire face an probleme de justifier Ic

hesoin social de fournir des services efficaces et Ades prix raisonnables de transport c de passager, en mnic
 
temps que dc permeitre aux 
operatcurs privs de r~aliscr cc qu'ils cstiment &trc un profit satisfaisant. Ce 
problbmc cst aegravC aill urundi a cause du terrain montagneux (hi pays ct dc sa position g~ogrphiqu,'
 
enclavece.
 

Tout d'abord, Ic Burundi a tin s edstcroutics principales avec surface en dur ien cntretentics, Inais sos
 
routes sccondircs st[ gcnhralcmcnt non bitunwcs ct sont d'un acc&s difficil pendant 
 les sais, s plui.s

Par coCqucnt, Ic deIC CniajCur du (; otivernement du Burundi cst SOtiVC Ie Ceoisir cuir Ia CtonstrH.uCiC
 
Ic nomvclfcs rmtc o ['clntrticn ics rouites existantes.
 

Deuxicmecint. juqU'a Ita d&rcglenintation (ies frais de transport pitr cargo dans lc I'rograinic dc N,Oforme
StrUCt urclle, lc ltansport par cargo etalit fortcment rcglcment(' et bnificiait de taux 61'vcs, irrealistes. Aprus
IJ dcr.elncicnt,tli in, beauctip dI i cietcs important es de transp I par cargo et d'entreprises (ICtransformation 
out dc narrc Icurs pri pies tttcs Ic transpoirt pour r&'pondrc zi I'insistance de beaucoup de socicts (Ic transport
d'utiliscr lcs taux antl'ricurs cornnic point dc rtlcrencc ic base. Cependant, plusieurs propritaircs dc 
cornpaenics dc camions, dc mnliivnnes on i pet ites tailles, furent vincs (ics affaircs i cause d'unc competition
noivell' ct plus fortc. lc rcstillat A CVItinC diminution dc la capacitC (ICfournir dC plus grandes CLt'itiics(IC
ficns autl rmarchallds dC pClic Cl (IC ru(VennmC i iprta nc dan,, Ics /nces rurales. 

()isenatimrs: la rclcincnittalmtidc,, riis dc transport doit tirc potursuivic c ILC( iuvcrnemnict (iL IuILundi 
devraii adiptcr dcs p ,Jiltqtlc ie r earantir Ia preval encec inarch's lilrcs dans la pltparti des (lii c,, tw, (IC
I'ctonniL-'; cc qUi sienil ine11 iIC t ntaiiCe t colluisin s prix Cs cn im _elf.,qiani auxtxi u t ctet [itiirstlics
Dc mm, des lnetli li specKlalX dcv.iCll cir C iii'uI pour promomoir ]c rctour danIS IC mallhe d": 
perits optrateurs de transplir 

5. (+pntrintt,'stc\trirtn's 

IX faCicur ,aialihC Ic plu', impoirtaml dis Ilctlnilmie tIn tIrundi cst I'cxpllon de sa iculture (IC rappotl
dtoninatiIC. Ic Cafe. J.1 (I L . 1tit u,lIIlns dc prtidltlim c tIc fixation it pri.x d'exporlation. l.cs bcerlfcCs dli 
cafr collipicil potll allroXllllli\elC RI 01).I Ci c'lldc.'s rVCrlti, dt I( tl rlcrnciclt t lI rtndi etl SO1poullr ccill 
diC sc( rccntlls dCxpiirtation. Hin (111CIA(IiScrsi' catliiii ci Ia prtnil ionttcxptlrtaliis non traditiinii llk. aicut 
CLt un ihlce central aiii dit (.)utiri, i" tC (' int icinc Plmi O ii(uquicnnal. IL ( . t ilcici ill'isIL part 
culiermcnil sur Ic roilet ililurlart d'silli , enn cII'l 1 ilc, cntrcprisc- dails Ic plami iciuel 

( 'tlllllt ' l I Olnll lnIh I Li-des,,i , IU (i ll"el i, eil i. ,1 i ieniL altet ru ll ' %1 I(w1 ,, WiiI i lo il, 
,ii lli l 1anic,, All io Ci LIC i i'dlil't ( c, I" ltMlite tliili li'1 Cll id, t 'ILtLi 'Ili'llliliilll iM I l, . 

d'iillIIrI atiii CI (leN c1ii't', d11ii\, LIe.c' 1i1 i("IN Cii ,i Ij idici"ciiitil Il ii(I C. adcniiiallal , , liPci I ,ris I n c'.I, Ctiir, aIa fil liiriIU ndIi', ci Ciliil ' (ti1 p('ll i rcl iu idrc ii\ rcicrC's Iarticulirs (Iull lWl ilJll 
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code fiscal; l'6limination des taxes AI'exportation sur les produits manufacturds; la remisc en vigueur du svstLmc
de ristournes; et une augmentation d !s prix au productcur pour les principales cultures d'exportation. 

Lc Gouvernement du Burundi a aussi r,-structur6 c rationalis6 Ics tarifs d'importation dans Ic but dc r~former
les faiblesses des industries fort importatriccs et li confusion cr6de par l'existence dce 57 taux d'imposition. En 
consequence, le nombrc de taux a 6t6 r6duit Acinq, Ics biens courants sont maintenant tax6s dans une fourchette
de 20 A50 pour cent, et la taxe de luxe maximum est dc 100 pour cent. De mani re significative, les industries 
naissantes peuvent recevoir une protection temporaire contre Is importations sous la forme d'unc surcharge
triennale maximale de 30 pour cent, laqucllc est graduellement supprimde au cours dc ]a p~i.odc. 

Vues sous l'angle de I'txportation, lcs r~formes d'Ajustement Structurel ont oblig6 l'industric locale aidevenir 
plus performante. Cepcndant, un peu des pr6jug~s en faveur de la substitution des importations Aforte intensito
de capital demeurent sous la forme de protections tarifaires 6lev~es pour les entreprises parapubliques. En
deuxi~me lieu, les r6sultats positifs du systmc de ristournes fiscales ont 6 limit~s Acause de la mist cn oeuvre
in6gale des procedures d'd1igibilit6 du programme et des ddlais exccssifs des remboursements A I'exportateur. 

Actuellement, les principales contraintes extiricures du march6 burundais sont: 

Position teogglphique enclavye et dt pendaice des longue distance d'acc~s des nmarchs: 
Contrastant avec Ic svst mc dc routes ct de transports relativement efficace A l'intdricur du
Burundi, Ic pays fail face a dc s~vres contraintes extricures. Celles-ci comprennent des 
distances exccssivcs des ports internationaux dc transit, une infrastructure de transports pauvrc
dans les pays voisins, des proc6dures dc transit incommodes et 'inefficacit0 du transporteur
international parapublic dominant, I'OTRABU. 

Recommandation: Des fournitures ct des livraisons intcrnationales fiablcs scront utl 
determinant important dans la comp( titivit0 du Burundi sur le march6 international. Dans cc 
but, il faudrait scrieusemcnt consid~rcr dc privatiser c de diviser I'OTRABU en socicts 
compdtitives. 

Commerce linit avec les nations africaines: Bien quc Ic Burundi ait augment6 sa part
d'exportations industricllcs en tant quc pourcentage des exportations totales de 2,4 pour cent 
en 1981 A 13 pour cent en 19.87, son narchiU principal reste l'exportation de matircs prcmieres 
vers la CEE (50 pour cent). Scion un rapport g~n6ral de la Banque Mondiale en 1988, ses 
quatre voisins africains, lc Ruanda, le Zaire, Ia Tanzanie et I'Ouganda absorbent i peu pros
90 pour cent dc ses exportations de produits manufactur6s, mais rcpr~scntent moins dc 12 pour 
cent de ses exportations totales. Le Ruanda et I'Est du Zaire sont actuellement les niarchos 
les plus importants i cause de liaisons dc transport ad~quatcs ct du fait quc Ic scctcur dc 
transformation est rclativement sous-d~vclopp6 an Ruanda. 

Ces deux derniers partenaires coimncrciaux font 6galmenil partic du la Communaut6 Economicluc des Pays des
Grands Lacs (CEPGL), unionu 6conornique et commerciale. Ccpcndant, il semblc quc leur commerce mutuel 
se soit d6vclopp& en dcpit de cette convention. il a en fail 6t6 inactif durant Ics quclques dcrni~rcs ann~cs it 
cause principalcment dc IPinstabilit? dc li monnaic zairoise. 

(Observations: L'aulcur partage I'opinion dc lIaBanquIc Mondialc scion laqucllc Its mcilleures opportunitos de 
petit commerce pour Ies PNIE se trouvent dans los pays dc li sous-roegion: Kenya, Tanzanic, Malawi, Ruanda,
Ouganda, Zaire ct Zambic. Les cxportalions pour I'Europc c Its autres marchs dlevcloppes dcvraicnt 
soigneusement visir Ics produits spfcialis s i hanite valour ajoulft. Cccii cause des coots 3Ivs dt transport,
de la qualit6i relativcment basse des produits scion Ics standards internationaux --t du nanq te d 'cxp~ricncc dans 
la commercialisation des exportations. 

Bien qu'il y ait eu dans Its dtrnirs annecs dc no nbreusts analyses des contraintes extdricurcs ct initricurcs 
d'exportalion du Burundi, v compris la qualit( relaltivcmeni basso des produits d'apr~s Ics standards
internationaux ct Ic manque d'cxpcrtisc cn mali~rc de commercialisation des exportations (particuli~rcnicnt dans 
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les petites et movcnncs cntreprises), ni Ic Gouverneiment ni aucune organisation pri%,6c n'ont d~vclopp2 unc 
politique d'exportation i court, moven ou long terrne qui soit pr6cisc ct efficace. 

RNsum6: Bien qu'il ail 66 fait mention dc nombircuses autres conlraintcs int6rieures et ext6ricures de marcht 
pcndant les inte 'iews mendes pour cettc 6tudc, on a seulcmcnt choisi, dans un souci de brivet6 c de clart6,
les contraintes importantes qui ont eu un rapport direct avcc les probhlmes des pctitcs et movennes cntrcprises. 

). Gestion 

La caract~ristique la plus importantc conc.;fnant Ics techniques dc gcstion des petitcs cl movenncs cntrcpriscs 
au Burundi est La pr6dominance d'un propriCtaire/cntreprencur qui contr6le encore tous les nivcaux des 
op6rations dc l'entrcprise avcc peu ou pas dc dlgation d'autorit6 en mati~rc de gestion. 

LL degr6 de spdcialisation ct I'6tcndue du contr1cd dc gestion est fonction de la taille c du type de l'entreprisc 
ct des capacits de gestion du propri6taire. 

Un rapport dcstin6 a 'A.I.D., fait par MSI, sur '6valuation des besoins cn matitrc de formation dans Ic secteur 
priv6 au Burundi pour 1988-19,2, a csquiss6 Ic profil de ['instruction de base d'un propri6taire/entrcprencur
urbain moven. On I'a montr6 commc avant unc instruction secondaire ct des capacilis drivant 170 pour cent 
dc son experience profcssionnellc directe cn opposition ;t une instruction comnierciale ou une formation 
professionncllc plus dcv6cs. Dc mtmc, M.Sl a dress6 Ic profil du petit entrepreneur rural: cclui-ci n'a 
g6n6ralement gutrc plus qu'unc instruction primairc ct tire routes ses qIualifications dce son affaire familiale ou 
de son apprenlissage chCZ qulu'un d'autrc. 

Les interviews pour cettc crude ont indiqu2 qu'il v availt dans tine ccrtaine mcsurC Line nicillcur nveatl 
d'instruction chtcz les entrepreneurs entrant dans lIs secteurs modernes dc PME en provenance d'cmplois
parapublics ou ministricls. Cepcndani, ils ont (s ic colpetcnccs plus. montre Ic hesoin d'une formation ct 
poussecs dans les donmaines dc lIa planificattion ii long termc, ce l'analysc ct dc lIa gcstion financitrc, dc liacommcrcialisation ct de lIa promotion des exportations, dc ]a gestion des stocks ct, dans lc cas des 
transformat ions, du contr61e dc lIa production c de l3 qualitc. 

La divcrsit6 des activitis ct dC Ia localisation des petites et moycnnes cntreprises dcmande unc analyse plus
prcisc des capacits dc gcstion i I'int6ricur dc chaque sectcur ou mtmc A l'int6ricur dc chaque cnireprisc.
Cependant, lIt situation actuelle d6montre ctque Ic Burundi a bcsoin d'61evcr ses qualifications de gcstion
d'augmentcr Ic nombre dc travalileurs qualifies ou semi-utualifi6s s'il souhaite c-trc comp6titif sur Ic marchtl 
international. 

Enfin, cc qui cst IC1l0ins perceptible, I'tidC du NISI reconnait lut'e n dpit dc toltc lIa discussion stir Iv 
dmarragc ou l'expansion de capacilts dc lormin ior; a I'I nivcrsil o par ICbais tIc programnics sp'ciaux, il 
faut apportcr un changcncni dans lIa perceptio~n ngativc (lU'Ont ls jCincs Burndtais, instruits en cc (lt1i 
concernc les affaircs ct Ictir perception Iii risque encouru, par rapport it uric carrirc dans le gouvernenicrt plus 
claii'emcnt d6finie ct pour le moment prestigiclusc. 

E. D)is pon iiWit: du crtdit 

CcItc section fera tinle hr,,'c analysc de lht disponihiblil aciuclIC ci future de financemcnt s de hanjut s 
commerciales ct de dcveloppement pour Its PM F.. Le Chapilre 3 dc cett 6rude a une section s nihlahlc 
passanil cn revile Ic conlcxtc dc disponibilit(' du credit pour Ics micro-cntrcpriscs ci enilrcpriscs ncon-structurOcS. 
linc rude d6iaillhc du Sectceur Financier, faite sdparement, csl en prparation en menic temps (Itic cc rapport.
Ellc examine cn d6tail lIt siructure du svstnmc financier, Ies polit iqucs dc prcls hancaires ci l'im pact ds 
politiclucs du sccteur public stir Ic credit. 

Antricurcnicnl a 't2tahlliscn lit Ic lia Nicridicn Bank (lt Burtndi en ItQS8, Ic scclctur (ICI'cnItrcprisc ,lticlurtc
6tait financC par trols banqucs coinimrcialcs (It la qce dc Credit dc BujumbnUra -- BCB, la lBlin-u' 
(ommerciale dti Burundi -- Bancolu cl lia BBA) ci dcux balnqUCs du dvh'loppcnment, la Iarlue Nationalc pttr
lc D, loppement cconormique (BNI)E) ct la Socit1e Burundaic dc Financcment (SBJF). Jusqu';i rccnilimcnt, 
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les banques commerciales 6taient des iliales d'importanics institutions financires belges qui continucnt ,igarder
des int6rSs sous formc de propriWi6 ct des contrats dc gestion importants. D~s lors, les hanqucs sonl fortercnt
influenc6es par des politiques de prt ci des procedures de fonctionncment conservatrices qui insistent sur la
rcntabilit6, ics prfts aicourt tcrnic (cr(dit largement saisonnier pour la rdcolte, lIatransformation ct 1c
financcment des exportations des cultures ticrapport) ci Ics garanties importantes (ginralemcnl des 
hypoth&uCs sur tes proprites). 

Les exigences de garantics sonl un prohl~mc parliculier pour Its PME parce que Ic processus 1ogal est long ctdifficile. Ceci West pas rcndu plus facile par Ic fail quc beaucoup de titrcs de propriot6 en milieu rural somt
traditionnekls au lieu d' tre attest6s dans un registre foncier communal, ct que les tribunaux ont toujours favoris6
l'empruntcur mrcmc quand unc obligation n'a manifestement pas t6 honor6e. Pour compliquer encore Is

choscs, lIahi hypoth~cairc r6vise (Code Foncier, 1987) donne au Gouvernement tin droit de reclanation

illirnil ct prioritairc sur tout droit de proprit6 en lant quc garantie s'il v a unc taxe ou un autre conflit entre

Ic Gouvcnernent c un client dc lIa Par cons6qucnt, au vu dc l'atlitude agressivc du (ouernemlnt
hanquc. en
mati6rc de recouvrement fiscal, les hanqucs commerciales considrent cc droit de rclaniation ant6rieur enpuissance comme 6tant virtuellernent une erosion compl~le de icurs droits de garantic. D~s lors, ii l'exception

des prcts icourt terme, Ic cr6dil bancairc commercial a 6t6 relativement non disponible pour les PNIE, sauf en
 
cc qui concerne unc poign&e de pelites ci movennes entreprises nidernes bien 6tablies, nimc en lenanl coiple

de I'ordrc de la Banque Centrale aux hanques comnnercialcs de naintelir au moins huil 
 pour cent d:clelis
avoirs exc'dentlaires dans ties prcts i movencerme (dc tin i'lsept ans) ct ;i long [erne (plus dc sept airs). 

La Meridien Bank qui est gcerc par tin groupe financier internalional dtenanl 25 pour cent du (apilid, al'iilmc

avoir un nlitoret plus actif dans les PNIE. 
 Des visiles i deux de ses clients qui vicnncnt tded&marrcr, tnc usic
moderne iedentifrice, de taille movcnne, Ct Lin petit producteur de savon Iraditionnel, a dnionlrO qu'ellIc ivai
 
un flair bancaire novalcur. (ependant, l'impact g~n~ral dc lihanlIue sur les prots aux 
PM E a etc lilitC. .\ cL'

jour, lIeie tin seul hureau cl son porte feuiCle otral tiepr0|s non aniortis dans toUs les scieturs nc reprset, 
m,
plus de dix pour cent des prc,,non anmortis ilsccteur prive tic hipart des aires banques coninicrciaIcs. 

Etam donn6 lIaposition coiservatrice des hanques connercalcs, lit Banque Nationale de D~veloppeneut
Econom ique (BND1)13) clla So cit 6 Burundaise dc Financenerl (SBF) on[ o3t6 cr6cs par Ic Gotmverncment cti

Burundi, Ies agenccs donatrices inicrnationales et Ic sceltur priv6 pour fournir des crodits d'"quipcmcnt cl des

participations au capital pour l'agriculttire, l'idusitric/conmercc/iriisanat, le tourismc ctla consruction. Lit

situation it I'ann6c de calcndricr P),"Z suivante: 15 pour cent du portefeuille de prot etait 'imoven ternic
6tait lIa 

ci 9 pour ccat itlong ternie. 1cst ccpendant domt Cux quire li BNDE puisse . re ctiie source de fiinanceniiiil des

enlreprises dans tin futur proel, i ca use dcson eiengageelnt cnvcrs les organisalions donalrices de restructirc 
ses opratlions c de rctuire ses prets non productifs. Dais Iccas des credits i l'industric, iucom mecI ccl i
I'artisanat, ces pr,,ts oil totaliso plus dc 41) pour cent tics prets i'iecs scctcurs. 

La S1I37 a t6 6tabilie ni)12 c imrill tin financenenl jmoven ci a long ternic elmatio~re d'lUillemenl

commercial ci tie transport, dte cnien
loeeni , danhs tillmolndrc nesurc, d'agriculttirc. En plis, ClIe assure des

prises tie participation ol des finauceCenis da s 12 ciireprises a'
droll de proprioetillite cl Ic Fonds National 
dc (;ararlic, cc falil prosqui ; pu 1-1pour cent dc ses fids propres. La direction dc liSBF a adinis ti'a cause de prots additionnIls alix cut reprnisus plrapublittues clmixics, Its prots aiux PME- ont baiss6 tiC (0I) pour
ccnt ii pul pres 410 pour ent dc smn poritefeullc dc .1uilliirds tic F17'u. 

Partic iilrtgralnc de li,politietUC aclucilc di (i otuveruemici dii Iurundi d'aider Ics PIME, li fornmation ti Fonds
National dc ( ;iraniic (N( ;)a tc d'crcdl cii 197. lc but di Imds esi dc ftirnir tine assraciIt di eararic 
pour des prcis aux PNI Etqul soul InCiiafles (iCprudurc suffilsiinneni dc garautics. Des cntrepriscs avec tics
innuoill .;alious (ui i dcpailpasa,i) nillims dc lFIN out droll itdes garantics allanil jusqu'di 710 pour ceil 
d'un proestir Icurs inmnofllisailms oni laXinilul tic I FIu, cl pour cent d'tn pri ticM milliis dic () flOnfds 
de roulenen on tin maxiniunI dc million dc FHll. 

A cc jour, appruxiiiaiivciiic Iiiiilliuis dIcFliu tie garanlics oil etc aceurd[s aiux petites ci nroveinincs 
c;ttrepriscs darns [ui Ic pays. N comipris ls dctix It -Is i,&j;, cilts tic la Ncridicii Bank. (C'cpndainl. cc disposilif
est liniil6 par li nature -i court tcrlc des garatlics cl lirelative inexperictic de son personnel. II faudrail
consulter I[tudc du Scclcur Financier potr ite ,ties opcrations du FN( i. L.e projet APEX ticanalysc diailla 
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la Banquc Mondialc sign6 avcc Ic Gouvcrncment du Burundi au ddbut dce 1989, cst l'initiativc la plus r6ccnte 
pour rcmddicr lia non disponibilit6 du financcmcnt A termc pour les PME. Lcs composantes dc cc dispositifcomprennent un prt 6quivalcnt a 7,2 millions dc dollars US d'une duroe dc .0 ans A la Banque Ccntralc (BRB)
qui prctcrait alors cn monnaic locale A des institutions financi~rcs participanics agr66cs qui, "aleur tour,accorderaient des sous-prets aux PME sur immbilisations ct pour fonds dc roulement d'importance limiit~c, auxtaux qui r~gnent sur Ic niarch (les PME sont d~finics commc avant un maximum de }X).(XX) dollars US en 
immobilisations ncttes). 

lU solde do S(0.MMX) dollars LS serait dirig6 de la BkB v'crs la Chambrc dc Commerce ci d'ndustric ((CI) potLwfournir Line formation aux intcrmcndiaircs qui participcnt ct pour 6tablir unc unit, dc promotion ds PNIE al'intericur de Ia CCI. A cc jour, la CCI a rcqu 318 dcmandes pour lc dispositif APEX ci a aid6 i'i l'analvsc ct 
au programme financier dc 1N) dossiers represcnianl unc movcnne de 3 i 12 millions de FBu par prct.
Ccpendhnt, aucun pret na encore 6t6 approuv6 parcc que les hanques commcrciales ct dc dvcloppenitni
agissent prudcmrcnn i cause de la nature nouvcllc des protK'durcs et parce qu'clles doivent supporter lc risque
enticr du credit. 

Les commcntaires locaux faits pendant les interviews ont indiqu6 que Is hanqucs commerciales optcraicnt
autanil quc possible pour des prcts vcrs la lim itc sup ricure du dispositif, afors (ILIC Is Iha nqics do:
dvo!oppcmcnt scraicnt emp checs dc financer trp dc prd'ts dans la c .tgori" de 8J.()XI dollars US ou moinls
(qui nc denandcnt pas d'analvsc extensive dc crodil scion les dispositions du Projet) -iCause dC lCur profIl de 
:isqnc dinsoVahilit plus faileC. 

En rtsnm&, Ic climat gcn.ral pour Cs P,%11I sir1Iet1iICS en milieu urbatin aimt unc bmne reputation s'cst 
amoliore durant ces dernieres annecs. (Ccpendani, ls inslittioins dC pret, sos pression pour contwervcr caugmenter lcur profit, scroni toupmrs peu dlisposcs a accordcr des prcis ct des invCstisscmonis atx PME moim.s
Hien ctablics, relcs quo Ics cntreprises qui dLbucuit ou Ies petlics cnitrepriscs ruralcs structurecs sais garantiesimportantcs, jusqu'it cc qu'cllcs se scnicnt plus i'tl'aise dans Il climat 1ogal ct des affaires ou qu'il v aii plusd'cncouragemcnts dans I'environnemeni pour prter vers Ic has du march6, tels unc comp~tition lortencent 
accrue, uinc croissance Clcv,2c soutcnuc dans Ic secicur Lies PME ou tm cxcts dc liquiditos i; long lermc dans lc 
svstemc hancairc. 

()bser-ations: 11faudrait tuodifier Ic ('ode Foncicr aussit6t quc possible pour donner aux pitcurs une position
plus sfirc en mnititrc Io garantics. 

LC GMvicrirnecit du Burundi devrait mcttrc au point ses poliliqucs pour assurer qu'i li fois les prtcurs ci Icsemprunlcurs soicnt proicgcs par la loi. Tous Ics diffdrends conccrnant les prets dcvraicnr donc ttre cxaminos
rtguli~rcnicnt par lC Nliniitre do la Justice pour faire cn sortc que la loi soit appliquc dc f'aq'on 6tale ,' routes 
les parties dans un conflit 

L.e montant cl les tcrics des Lisptsit ifs d'assurance du Fonds N'itional de Garaniic dcvraient ttrc augmcnits 
ct allong~s ci il laudrail drmner unc form ation adcquate i son personnel. 
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CHAPITRE 3 

CADRE POLITIQUE ACTUEL ET CONTRAINTES AFFECTANT LES MICRO-ENTREPRISES 

Cc chapitre sera consacr(s aux contraintcs touchant les politiques des micro-entrepriscs (ct cssentiellcment non
structur6es), qui de manire optimale devraicnt stimulcr la formation sur Ic licu du travail de travaillcurs non
qualifi6s et 6tendrc l'utilisation de technologic approprifc ct dc mat6riaux locaux. Ccla cr6cra 6galcment de nouveaux march6s par Ic biais d'entreprcneurs canalisant un capital modeste de base pour 6tendrc ou 
commencer de nouvellcs entreprises dans des domaines productifs ct non grev6s par les charges l6gales ct de 
contr6lc du sccteur structure. 

Le cadre de cc chapitre est 6tabli par la D6claration dc Politiquc Scctoricllc du MCI ct la Table Ronde de 1989
des Donateurs qui ont consid6r6 Ic sectcur artisanal commc sous-performant par rapport Ason potenticl en 
d6pit dc I'abondancc dc mat6riaux et dc ressourccs humaines. Dc mcme manire, on considrc que beaucoup
du commerce dc micro-entrcprise manque dc structure et souffrc dc vastes fluctuations de prix Acause de sanature intermittente et itin6rante, en d6pit de I'aciivit6 d'un grand nombre de micro-cntreprises. Par contraste,
commc on l'a mcntionn, l'6quipe d'6tudc pour lacommcrcialisation des produits ruraux itidcntifi6 une activit6
informellc dc march& r~cllc ct dtfinic cn matirc dc commerce ct, jusqu'A on certain point, parmi les artisans 
dans Ia plupart des r'gions du Burundi (Vcuillcz vous r2frer zi 'Etudc des Marchs Ruraux). 

Cctte ttude ne pourra pas rdsoudrc completemcnt la question, mais essaicra de fairc ressortir les obstacles Isplus importants auxquels les micro-entrcprises font face ct de clarifier quclqucs faqons diffdrentes dc pcrcevoir 
la nature de ces obstacles. 

A. Contraintes pour la rise en route d'une entreprise sructurt~e 

Commc on I'amcntionn6, il est illegal dc fairc fonctionner unc entreprise commerciale au Burundi sans undocument d'autorisation ou un permis d'entreprise (Carte dc Commerqant) d6livrd par le MCI. Acqudrir ce
document demande unc inscription A un bureau du Minisltrc dc la Justice; un d6pCt minimum de 5.000 FBu i 
la CADEBU; l'ouverture d'un comptc fiscal; lafourniturc d'un titre dc propri6t6 des locaux dans lesquels

s'cxcrcc Ic commerce ou un contrat dc location; ct lapermission 6critc de fonctionner, 6manant du gouvcrncur

provincial.
 

Cela rend lc sectcur structur6 rclativcment inaccessible all micro-entrepreneur qui doit loucr les services d'1n
hommc de loi pour un montant d't peu pros 50.(XX) FBu afin de l'aidcr a rcmplir les formulaires redigs (lans
un franqais juridique largemcnt incomprhcnsible ct pour laider ; suivre les documents dans on d~dalc
burcaucratiquc dc plusicurs entit6s officicllcs. Par consequent, pour I'entreprcneur dont l'investisscment initial 
moven cst de 150.(OXX) ii 450.(XX) FBu, Ics barri&rcs drcss6os par Ic cout relativcmcnt 61cv6 de l'inscription ct desfrais l6gaux; la complexit6 de suivrc lc processus d'inscription avec on minimum d'instruction, de relations 
socialcs et dc connaissancc des institutions; le pavement du d6pcc d'6pargne obligatoire; ct la preuvc d'un 
contrat de location ou d'un titre dc propri6t6, tout cela rend I'enregistrement irr6alisable. 

La scule alternative possible est tn enrcgistrement rclativenieCt simplc, obligatoire, dc 3.000 FBu ;ilacornln nc
locale, qui cst Ic sous-district provincial administratif (dans Ic cas dc Bjumbura, Ic Bureau du Maire). Ccli
sounict l'cnlreprise aux taxes municipales sans droits foruicls clairs correspondauts, lels quc l'extcution donl 
contrat par Ic Tribunal Ic Commerce ou l'obtcntion d'unc licence dimportation. Dans Ic rtinic ordre d'idt,les cnquijtcs par 6chantillon dc la Banq uc Mondilc ct Icur vfrificalion dans Ic cadre dc cc rapport da us lcs
principaux marches de Bujumbura, ( ilcga, Ngozi c Runongc oi trouve. quC plus i I ni (iti6 (ics liCnO
entrepreneurs qui possedaictl (ics abris permatnCnts oo louaicl dcs cinplacccnts dans (ics marchts affirniacict 
avoir proc6dc ;i lcur inseription avec lcs autorils c01 III unalcs. 

11y a une partic dc It population des micro-c ntreprises, en parliculcr des fermiers qui sont coni merants a1
temps particl, qui pr6U1rerail rester informellc. Ccci danls Icbut d'2vitcr Ics frais et Is obligattions des
Iormalitcs d'cnrcgistrernent. Cepcndant, li plupart des micro-entrepreneurs A temps plcin qui tircnt la plus 
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grande partic de Icurs revenus d'une activit6 d'cntreprise non agricole vculent un acc~s au secteur structur. 
Sans cela, ilssont des entit6s nulles et non avenues, sans droits ct sans acc~s aux movens I6gaux qui aideraient
leur enreprise Aderneurer en vic, alors qu'ils doivcnt toujours paver des taxes dans Ic cas de micro-cntrepriscs 
6tablics. 

II est donc clair quc la plupart des entrepreneurs 6tablis vculcnt cntrcr dans lc secteur structur,6, mais sont 
simplcmcnt incapables de sc dirigcr Atravers Is formalit6s It'galcs comme dc supporter Ics cofuts cxistants pour 
dcvcnir structur6. 

Obser'ations: Les formulaires d'enregistremcnt dc Ia Carte dc Commerant doivent etre simplifies ct 6crits cn
Kirundi. Dc plus, Ic processus administratif devrait Eire simplifid scion les recommandations suivantes: 

" 	 L~c formulaire d'inscription devrait sculcment poser des questions cssentielles; 

* 	 I1faudrait laisser lcchoix I'cntrcprcncur d'ouvrir un comptc minimum dc 2.(t)() FBu 5 I, 
CADEBU ou ,tla COOPEC; 

L'entreprencur dcvrait Ire capable de Fixer les salaires cn fonction du march6 (qui est souvcnt 
au-dcssus du salaire minimum) ct ildevrait ctre responsable d'un programme simplifi
d'avar.tagcs qui nc cofltc pas plus de 10 pour cent du salaire de base dc I'cmplov6. Le 
Gouverncmcnt pcut cr(-er des avantagcs supplnicntaircs cn permcttant i l'entreprencur de 
d6duire complttcnent Ic cotit d'un programme augment6 d'avantagcs; 

L'entrc)rcneur devrait ttrc encourag6, mais pas forc6, i'joindrc liaChambre des Artisans qui 
est propotsc ou unc Chambre dc Commerce 2Iargic; ct 

L'entrcprencur dcvrait 6tre capable de fairc cnrcgistrcr pour lc bureau fiscal en m,2mcse 
temps ct au mtme endroit que pour la Carte dc Commcrqant. De plus, ilfaudrait lui donner 
une instruction clairemcni rdigfc ou lui faire un expos6 oral en Kirundi pour lui :expliqucr
l'essenticl de ses obligations fiscalcs. 

B. 	 Contraintes fiscales 

Chaquc ann6c, les taxes pour liaNunicipalit6 dc Bujumbura ct pour les comm,,uncs son( ajust(cs sur base des
besoins particu!crs de chaquc district. Le crit rc de taxation annuelle pour une entreprisc non-structur6e est 
bas6 sur unc 6-valuation, parfois visucllc, par un pcrccptcur d'un mulange de localisation, de nature du produit,
dc type 	 d'6quipcment cl du nombre d'emplovs. Cctte 6valuation peut tre subjcctivc puisquc Ics micro
entrcprises gardent rarcment quelconquC type dc comptes Financiers, cn dehors des reus fiscaux. Cependant.
lcBureau du Maire Bujumbura affirinc quc les cntrcprises non-structur(cs sont taxdes de mani&rc inodcste 
c adtquatc, stir base des donndcs historiques dc Icurs revenus annuels estimns, conscrv6es dans une banque Iu
donncs 	inforinatis(c des marchands ct arlisans en divrses localit(s. Les communes provinciacs gardcnt
6galenicnt (ies donridcs complktcs, bicn qu'cllcs nc soient pas IoUjours informatisdcs. 

Dc nimc mani~rc, les marchands c Ics artisans plus petits dans ou pros des places dc niarch6 principales (Jui
ont 16 interrogs pour ccttc 6rude par l'6quipc de commcrcialisation ruralc, scmblent accepter lataxe annuellc 
d'affaircs (impSt forfaltairc) dc 3.(XX) A5.(XX) FBI. Ccpendant, Its mirchands et les artisans plus importants qui
vcndentl des objets dc manirc plus discr~tionnairc, qii possdcnl on peu d'6quipement 61ectriquc, qui ont trois 
cm ploy6s ou plus (cornprenant les apprentis ne faisant pas partic de li fanillic), ou qui sont simpicnient sitties 
A'un cn(Iroit recherceli, 6taic nt moins satisfaits dc Icurs noles fiscalcs. 

Bcaucoup croyaicnl UC IC,6SL',Lttio0ns arbitraires 6taicnt faitcs sur L vaCur de Icur fonds (ICcommerce ct Ic.
,ttoritcs 	 cxpliqucnt rarcment str base (IcICk criltres principaux ilssont cvaltics. Ln sui''znt cc r JusrIncolcIt. 
unc cItdc ttc faitc cn 1987 par unc agence internattonaic (honatricc. CCtt ct Lic mont re (icds taUX lwacaux .'t

progrcssils appliquts aux cl reprisc., art isanales en fonction du rnorlircs (I'empvlos coiltrcs, cn rir~iic tcillpJ)
(tuc de la situation qui cst un indicatcur important dc Iavalour dunc entrcprisc. Le Tablcau 3.1 l(Icolntre (iL' 
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les lois fiscales ne sont pas seulement incoh6rentes, mais qu'ellcs d6couragent aussi l'engagement de nouveaux 
travailleurs. 

Tableau 3.1 

Etude fiscale 1987 

ActR'it6 Taxe annuelle suivant le nombrc d'employds 

Plus de 
I personne 2-3 personnes 3 personnes 

Tailleurs 2.-0 FBu 5.500 FBu 12.000 FBu 
Ameublement 2.500 FBu 6.000 FBu 10.500 FBu 
Magasins de m6tal 7.200 FBu 20.000 FBu 40.000 FBu 

Bien qu'il y ait des indices montrant que quclques entreprises non-structur6es sont capables d'adoucir leur 
fardeau fiscal, la plupart des pcrsonnes interrog6cs tant dans Ic secteur non-structurd que structur6 pensaient 
que Ics entreprises plus importantes supportaient une lourde charge fiscale. Le probl0me 6tait de faire 6tat de 
l'irformation correctc i cause de la confusion parmi les contribuables informels quant aux crit~res sp6cifiques 
sur lcsquels leurs taxes sont calcul6es. Cc large manque de compr6hension et la perception que les imp6ts sont 
unc lourde charge pour des micro-entreprises micux 6tablies ont t6 des contraintes pour la cr6ation d'emplois
additionncls. I'am6lioration de l'6q:'ipcmcnt et des produits, ou encore l'am6lioration des ocaux de l'entreprise 
dans la crainte d'une 6valuation fiscale. 

Obseriations: 11faudrait donner aux contribuables une d6finition 6crite et orale de leurs critres fiscaux 
sp6-cifiques au commencement de I'annde fiscale, et une explication 6crite d6taill6e et un droit de recours quand 
on collecte les taxes. En plus, il faudrait qu'un cmploy6 soit disponible A la commune ou au Bureau du Mair:" 
pour 6claircir les questions que lc contribuable peut avoir durant l'ann6e fiscale. 

I1 faudrait r6viser les r0glements fiscaux actuels pour Its micro-entreprises pour encourager la formation de 
nouveaux emplois et la formation d'un fonds de roulement AI'int6rieur de I'entreprise. Par cons6quent, il ne 
faidrait pas utiliser plus longtcmps comme crit.rcs fiscaux des taxes progressives d'apr~s le nombre d'employds,
et quand c'est possible, iLfaudrait accorder des abattements fiscaux pour les fonds gard6s comme fonds de 
roulement Al'int6rieur de I'affaire. 

C. Manque d'accis aux marchts 

Comme on I'a d6jl dit, une des principa;es caractiristiques du Burundi cst le faible niveau de d6veloppenent
urbain avcc a peu pros 8 pour cent seulcment dc Ia population qui r6side de faqon permanente dans les villes
principales. Jusqu'ii 6ccmiemcnt, la migration entrc ics r6gions et l'6tablissement dans les villes 6tait restreint 
particllemcnt pour des raisons 6conomiques. A l'ind6pendance, Ic Gouvernement du Burundi a adopt6 une 
strat6gic fondamentalc insistant sur un programme agricole A deux directions pour obtenir des devises 
6trangires avec des cultures dc rapport, ct en nm~ne temps en fournissant la population locale croissante des 
cultures de base pour sc nourrir. Lit mist en oeuvrc de cete politique a provoqu6 des rcglementations
migratoires restrictives et l'adopion de politiques dc substitution aux importations i capital intensif au dc1but des 
ann~cs 1970. Le r6d;ultat dc ccs poliliqt cs a 6t6 quc Bujumbura a b~n6fici6 d'une prospcrit6 et d'unc croissancc 
rolativemenc soutcnucs griice Ai Ia conccntration d'entrcpriscs industrielles, de gros et d'importation Ct 
d'entreprises comnicrciales plus importantes dans les zones urbaines ou imm(diatemcnt adjacentes. Au m~mc 
momen, beaucoup de march~s ruraux secondaires et tcrtiaires ont souffert de stagnation et, dans certains cas, 
de d6clin. 
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Une analyse r6ccnte quantitative, due Ala Banque Mondiale, du produit national brut burundais entre 1977 et 
19.86, illustre en partie ces tendances. Pendant cette pdriode, la transformation ct le commerce modernes 
(structur6s) ont augment6 d'une rmoycnnc dc 11 pour cent par an et de 5 pour cent par an, respectivcment; alors 
quc Ics entreprises de transformation et commerciales traditionnelics (non-structur6es) et largement provinciales 
ont grandi de 2 pour cent par an et de 3 pour cent par an, respectivement (voir l'Annexe F). 

Le Gouvernement du Burundi a reconnu 'cxistencc du prohltme dans la formulation des Quatri~me et 
Cinquitme Plan Quinquennaux qui se concentrent sur la reconstruction des march6s commerciaux ruraux par
la d6centralisation, la restructuration des centres de march6s, l'utilisation maximum de mat6riaux de base, et la 
promotion des entreprises moyennes, petites et artisanales. A la m~me 6poque, le Gouvernement a commenc6 
la mise en oeuvre en 1986 d'un Programme d'Ajustement Structurel de la Banque Mondiale et a sign6 en 1988 
un Second Projet de D6veloppement Urbain avec la Banque. 

Des progr~s importants ont W accomplis grace A ces programmes dans la libiralisation des prix et des 
importations; dans I'autorisation de jours de march6s illimit6s dans les principaux centres de march6s 
(Bujumbura, Gitega et Ngozi) et dans ]'augmentation du nombre de jours de march6 dans les villes secondaires; 
et dans I'assouplissement des restrictions A la migration rurale quand les conditions de s6curit6 le permettent. 

Cependant, les principales contraintes d'acc6s aux march6s demeurent: 

Faibles liens avec les autres secteurs: Le principal march6 du secteur non-structur6 est 
constitu6 par les m6nages priv6s. Les ventes nominales aux entreprises structurdes sont 
essentiellement limit6es aux micro-entreprises urbaines plus modernes lesquelles peuvent tre 
sous-contractdes, et les exportations sont limit6es principalement aux produits artisanaux ou 
6changes commerciauy Iocaux directement au-dclA des frontires avec les pays voisins. En 
l'occurrence, dans le cas des artisans, les liens de base sont aussi limit6s A l'exccption
d'entreprises urbaines plus modcrnes (garage et sous-secteur de la r6paration, travail du m6tal).
La plupart des matidres premieres sont obtenues Apartir des magasins locaux ou chez les petits
vendeurs sur le march6. La cons6quence pour les micro-entreprises consiste en ds 
perspectives de croissance limit6e Acause d'un manque de spdcialisation et d'une d6pendance 
A l'6gard de march6s 6troits, au pouvoir d'achat faible. 

Isolement par rapport aux places de march~s centrales: I1y a pour les artisans un s6rieux 
manque de place disponible pour lc travail prbs des places centrales de march6s. La plupart
des artisans doivent travailler dans la p6riph6rie des villes et des cit6s, cc qui augmente le coot 
pour atteindre leur client&le Acause des mauvais transports. Cette contrainie est partiellement 
due au manque d'espace disporible A Iouer ou aux loyers inabordables pour les micro
entreprises. Le Projet Urbain II de la Banque Mondiale 6tablit un financement pour lc 
d6veloppernent des zones artisanales Ccpcndant, Ic Gouvernement n'est devenu conscient du 
problkme que r cemment. 

Dispersion des r-sponsabilit6s officill.,: Les initiatives du Gouvernement en faveur du 
secteur de la micro-entreprise sont affaiblies par la dispersion des responsabilitds A1'Ngard des 
micro-entreprises entre plusicurs Ministlres et bureaux du Gouvernement (voir Annexe G pour 
les grandes lignes du programme). Lx manque de coordination peut sou',ent r6sulter en des 
efforts redondants et un manque d'attention pour la formation, la technologic appropridc, ct 
I'assistance en matiere dc commercialisation c dc cr6dit. 

Observations: Lc Gouvernement du Burundi devrait adopter unc stral6gic globalc concrete 1'6gard des micro
entreprises et du secteur non-structur6 pour faciliter ct encourager l'int6gration du secteur non-structur6e 
travers un mcilleur accts aux m6canismes dc promotion du gouvernement et du sccleur priv6 et AI'assistance 
en maii re de commercialisation. 

I1faudrait faire tous les efforts possibles pour fournir un espace de travail plus centralis6, et un espace de vente 
pour les artisans et les marchands. 
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Unc coordination plus unifide et plus attc.,tivc des politiques des micro-cntrepriscs dcvrait 6tre une prioritd A 

court terme. 

D. Contr-aintes de 2estion 

Ls micro-entreprer, .rS sont plus d6favoris6s par rapport aux hommes d'affaires de petite ou moyenne
importance, en cc q :issor;t touches de faqon d6favorable par Ics contraintes politiques A cause de leur 
instruction dc base et de lcur formation d'apprentissage g6n6ralement limit6es; Ic moyen principal de transfert 
des connaissances techniques ci de gestion ne Icur fournit pas ies qualifications ad6quates d'organisation (en
partic A cause du manque de liens avec des entrcprises plus grandes). Par exemple, plusieurs 6tudes ce 
intericws r6alis6s au cours de cette 6tude ont r6v616 que peu de micro-entrepreneurs gardent un type
quelconque de documents financiers, alors que des affaires plus importantes limitent leurs archives financi~res 
A pcut- tre un cahier de notes contenant les commandes plus importantes et Aun tiroir plcin de requs et de 
factures. Dc plus, cettc 6tude n'a trouvd qu'un seul micro-entreprcneur avec un compte bancaire parmi les 50 
entrepreneurs interrog6s. Sans archives financi&es ad6quates, I'cntrcpreneur est particulirement vulnerable A 
1'6gard des autorit6s fiscalcs, parce quc ses avoirs peuvent 6tre saisis sans qu'il ait de recours 6tant donn6 qu'il
n'a pas dc statut 16gal en dchors de I'cnregistrcmcnt fiscal dans la commune. 

E. Indispvnibilite du credit 

Comme c'cst g6n6ralcinent lc cas partout dans lcmonde, les rnicro-entrepreneurs constituent Ic segment le 
moins avantag6 de la population pour cc qui est d'avoir accts au cr6dit par le truchement d'institutions 
structur6es, cause dc leurs revenus faibles et souvent impr6visibles et de leur manque de garantie. Bien qu'un 
pourcentage 61v6 d'entrcpreneurs ruraux poss~dcnt un pcu de terre, la plupart de la terre e, poss6d6e scion 
le droit traditionncl ct n'est pas bicn reccns&e et enregistr6e. Ls femmes entrepreneurs sont particulitrement
d6savantag6cs parce que le systme foncier traditionnel et les lois matrimonialcs ne leur pcrmettent
actucllement pas d'ctrc propri6taires de Ia terre par droil de succession. 

A cCt6 de ces consid6rations, les capacit6s d'instruction et la formation limit6cs des micro-entrepreneurs limitent 
s~vrement leur aptitude A fournir des donn6es financi&es et op~rationnelles ad6quates, ou A comprendrc
pleinemcnt les tcrincs dc pr&t et les obligations de remxoursemcnt. En cons6quence, le secteur bancaire 
structur6 ne trouve pas profitable de prtcr aux micro-entreprises, ni que ce soit rentable compte tcnu de la 
main-d'o uTe ncessairc pour g6rer ces prts ct du risque 61ev6 perqu. 

Dans les ann~cs 1980, quclques artisans urbains plus importants ct des micro-entreprises pht,; moderncs ont pu
obtcnir des pr~ts d'(quipement d'unc movenne de 20.000 Ffu par lc truchement de la BNDE Apartir de fonds 
fournis par Its Nations Unies. Cependant, Ics proc6durcs d'6iablissement de dossier du prt dtaient lourdes,
refl~tant Ic malaise de liaBNDE A I'6gard dc cc genre dc client. Malhcureusentent, 1'expdrience de 
rembourscment dc ces pr~ts a W d&cvantc, avcc pl'is de .50pour cent r~pcrtorids comme non performants. 

Par consquent, Its micro-cntreprises i) la fois ABujumbura cl dans les centres de marchs ruraux ont d~pendu
des biens familiaux pour leutrs bcsoins de financement. Le cr~dii-fournisscur est rarement pratiqu6, et le taux 
de pr&t informel d'argent cst vokin de 40 pour cent par an, compar6 aux taux insti, :, onnels de prt de 11 ,A14 
pour cent. 

leureusement, cctte contrainle a tC-6quclquc pwU allgc par I'cxpansion de la COOPEC. Lc systlme compte
maintenant approximativement 55 agcnces Atravcrs Ic pays, avcc chacune 1.(W) A 1.500 mcmbres. 

II y a un accroissc inenl moyen ph&lnonu:nal dans Its d'p~ts, dc 25() pour cent par an depuis 1'-talissement du 
systvmc en 1984 avec I'aide d lal:rance. Ccci rcfltc une bonne gestion el I'avantage, compris par Its fermiers 
e les micro-cntrepriscs, dc conservcr Icuirs 6co onics dans une organisation bien or':anis6e ct stable. Bien que
les Cooratives d'Epargne ct dc (r~dit nc soicnt pas actucllemcni reconnues par la Banque Centrale en tant 
cu'institti ons financitres, ilcs[ pr6vu de Is incorporcr A la fin de 1989. 

LL cr6dit maximum accord6 i un menibre qui cm pruntc est tie 50.(XX) FI3u, Hen que Ic Bireau Central ;'t 
3ujumbura puisse -tcindrc les prcts juisqu'A S().(Xx) -1u. Los pruts sont g~ntralement accord:s jusqu'" 3 mois 
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Ades taux dc 11 A14 pour cent. Puisqu'il s'agit de prts mutucllcrnent garantis, chaque agence dc la COOPEC 
fonctionne comme une sorte de club. On ne demandc pas aux emprunteurs de donner des garanties.
Cependant, les %iolatcur, importants peuvcnt s'attcndre A6tre expulsds et Afairc l'objct d'une action en justice. 

A cc jour, Ics pr~ts accord6s aux artisans et aux marchands sont d'un montant d'A peu prs 10 pour cent du 
portefeuillc total, grosso inodo le mime montant quc lcurs d6p6ts. Ccpendant, on s'attend Acc que I'activit6 
en matirc de prI~t augmentc au fur et A mesure que Ic svst[mc s'6tend, ct l'expdrience concernant Its pr 2ts 
reste relativement favorable. Cependant, la COOPEC no reste qu'une solution particlie aux besoins de 
financemont des micro-entrepreneurs Acause du nombre limit6 du nombre d'admission de mombres pour los 
micro-entrepreneurs dans lc systmc COOPEC, qui pr6voit dc limiter le nombre de ses succursaies A200 avoc 
chacune un maximum do 1.5W mom res. Sur base du succ6s de la COOPEC, le Gouvernement du Burundi 
devrait encourager la formation d'autres compagnics do cr6dit mutucl. 

Observafion : La COOPEC dcvrait 6tre reconnue par la Banque Centralo a la premiere occasion possible. Le 
Gouvernement du Burundi devrait encourager la formation d'autres compagnies de cr6dit mutuel, peut-6tre par
le biais de I'assistancc d'autres donateurs internationaux. 
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CHAPITRE 4 

LEGISLATION EN MATIERE DE MICRO-ENTREPRISE 

A. Contexte g6nral 

Bien que le Gouvernement du Burundi n'ait pas commencd A s'int6resser de prbs aux contraintes des micro
entreprise en tant quc partie int6grantc du cadre g6n6ral de sa politique dconomique avant le d6but des annces
1980, ilest apparu A la fin des ann6cs 1970 que les plus petites entreprises 6taient en g6n6ral d6savantag~es.
Par exemple, Ala diff6rence des grandes entreprises et dc quelqucs entreprises de taille moyenne, les petites
entreprises 6taient incapables d'acc6der aux programmes d'encouragement du gouvernement tels que lcCode
de l'Investissement, parce que lc niveau minimum d'investissement 6tait plusieurs fois le montant que pourrait
s'offrir unc quelconque petite entreprise. Ds lors, la premi6re initiative particuli~re du Gouvernement pour
favoriser les entreprises plus petites a 6t6 la r6daction du Code de la Pctit et Moyenne Entreprise, Section des 
Artisans. 

Le Ministbre du Commerce ct de l'Industric a 6,6 mandat6 pour 6tablir un D6partement Artisanal responsable
de ]a coordination et de la promotion des activit6s du secteur micro/non-structur6. Lu D~partement a rdussi
la mise en place de cinq ccntres dc formation rurale et de production, de trois programmes de gestion rurale,
de deux projets sp6cialis6s d'agro-entreprise de transformation ABujumbura, et ila conduit plusieurs 6tudes de
faisabilit6. Pourtant, iln'a jamais 6t capable de fonctionner A plcin rendement A cause d'une insuffisance dc
personnel dans les secteurs critiques, d'un manque de qualifications I6gales et de capacits de technique
d'enqumte, et d'une absence de definition claire de son rcle I'int6rieur du Minist.re ct avec d'autres entit s 
officielles. 

Puisque le Ministre du Commerce et de l'lndustrie est orient6 vers le secteur structurE, il Etait peu cnclin it
faire une d6marcation entre Ics entrcprises structur6es et non-structur6es. De plus, puisquc le Minist~re n'a pas
d'autorit6 sur les programmes des autres ministres, il ne pourrait pas apporter de modifications aux politiques
de planification irbaine, de migration et dc taxe communale qui d6couragent le d6veloppement des entreprises
micro/non-struturfcs ct qui, jusqu'A r6cemment, ont 6t6 perques comme n'6tant pas li6es aux problhmes dc 
secteur de la micro-entreprise. En cons6quence, on a laiss6 aller a la derive le d6veloppement des entreprises
micro/artisanales/'nor-structurfcs, particulitrcment en dchors dc Bujumbura. Par exemple, une analyse d'une 
Commission Prdsidentielle en 1987 a calcul6 que le nouvel emploi artisanal cr66 par Ic Plan de 1983-1987 a 
atteint sculement 60 pour cent du but projct6 pour laperiodc 1983 A 1988. 

Apr~s beaucoup de discussions sur Ics faqons d'amliorer Ic Plan dc 1988-1-)92, une d6cision Prtsidcntiellc a 6t6
prise en octobre 1988 de transfrcr Ic D~partcment Artisanal du Minist rc du Commerce ct de l'lndustrie vers 
un Ministate du D~vcloppcment Rural iAjGitega, nouvellcment restructur6 et dot6 de plus dc pouvoirs. Ccci a 
616 fait dans icbut dc formuler et dc mcttre 1cn ocuvrc 
prochc des problkmes des activit~s du sectcur. 

os activit6s artisanales dans un environnencnt plus 

B. Evaluation des solutionstproposees par le Code aux contraintes d]i secteur micro/art isanal/lon
structur6 

Lc projct actucl du Code de l'Artisanat, conqu A l'origine par Ic personnel du Ministare du Commerce et de
l'ndustric en 1977, cst divis6 cn cinq chapitrcs ct 29 articles (voir Annexe 11). Cette scction r6sumera Its ides 
les plus importantes de chaque chapitre ec discutera lcur importance pour 1'environnemcnt actuel des micro
entreprises rurales et urbaincs au Burundi. 

1. (Cliapilre 1:Entrelrises novatrices et artisans 

Cette section affirmc quC lcbut do d6cre-loi cst de r6glemcnter ct de proteger I'activit 6cotomliquC dd0inic 
comme artisanalc. On d~finit l'activit6 artisanalc commc collc d'artisans/propritaires individuels, travaillant LA
vendant pour Icur propre comptc, en sc basant stir des qualifications manuclles, avec I'aide 6nt'cnuellu 
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d'artisans/employ6s, dans les domaincs de production, transformation, reparation ou la fourniture de services 
(Article 5). 

On d(crit une activit6 artisanalc (Article 3) comme avant g(n(ralemenrt un capital mo:ndrc ou c6gal a30 millions 
de FBu et 2(0 cmploycs ou moins, avec un tequipcmenit minimum. Cependant, on exclut toute activit en rapport 
avec le commerce, Ic leasing, les entreprises agricoles, les agents dc change, ou les consultants (bureaux
d'affaircs ci tout travail de caract~rc intcllccluel avec I'exception particuli.re des effor's de type artistique). 

Analys: On pourrait modifier le Chapilre I xour reflcter Ia d6claration du Gouvernement du Burundi Cnoncte 
par Ic Ministre du Commerce et de l'lndustrie i la Confrence de la Table Ronde des Donateurs en avril 1989. 
Dans un discours et un document d'accompaiznemcnt r6sumant les probh~mcs principaux de chaque secteur 
6-conomique, Ic Ministre a mis l'accent sur Ic fait que Ics probltmcs des secieurs artisanaux et commerciaux 
sont interd6 pcndants, ci que ces secteurs doivent 6tre consid6rablcmen rcnforcs pour augmenter la valeur des 
produits de base du Burundi, y compris Ics produits agricoles. En plus, plusicurs autres 6tudes rScentes du 
Gouvernement du Burundi et dc laBanque Mondiale ont mis l'accent sur le fait que la croissance cconomique
du Burundi a 616 gtnfe par le manque d'6changes commerciaux entre les secteurs &onomiques. 

En insistant stir des clauses particulitres, I'Article 3 pourrait Ire modifT pour refl6ter une mesure plus r'aliste 
des avoirs financiers ct de la force de travail dc la micro-entreprisc. On pourrait Clargir laddfinition d'un 
artisan dans l'Article 5 pour comprendre les micro-entrepreneurs modernises qui utiliscnt des qualifications 
m6caniqucs solides aussi bien que manuelles. 

L'Article 7 du Code de Micro-cntreprise laisserait naturellement iomber l'exclusion du micro-commerce et 
inclurait Ies trcs petiles entrcprises agricoles impliqufts i la fois dans la transformation e liacommercialisaton
 
scion Ic projet de dfinition du Code concernant Ies micro-entreprises, mais I'article aurait des sections s6par.cs
 
traitant des problmes spcifiques de chaquc secteur.
 

En outre, on pourrail envisagcer dinclure des bureaux pour micro-entreprises puisqu'ils pourraient s'av rer utiles 
en aidant les micro-entrcprises ;i tenir leurs registres, et n6gocier avec les prfteurs 6ventuels tels ciue Ia 
COOPEC. 

2. Chapitre 2: LA- retgistre des mltiers artisanaux 

Toutes les cntreprises artisanales doivcnt s'inscrire au Ministtre du D6veloppement Rural ct de l'Artisanat. 
Cependant, cette inscription n'excmpte pas les micro-cntreprises de se soumettre compl0tcment aux dispositions
du Code de Commerce (ci par dfinition Ic secteur structur6). 

Analvs.: Le Chapitre 2, Articles Q-10, rend l'inscription obligatoire sans r6-soudre les difficult6s existantes des 
micro-entrcprcneurs agissant commc entreprise structur6c. II pourrait tre plus simple ct micux accept que les 
micro-cnireprencurs rtCticcnts puissent completer un simple formulaire d'inscription, rcfa'onn(i, ,nianant dU 
Nlinist~rc du Dveloppemcnt Rural, lorsqu'ils s'inscrivent ious les ans a la commune ou au Bureau du Maire t 
Bujumbura. On donnerait Ic choix aux micro-entreprises de faire un petit dp6t iiunc agcncc locale dlcLi 
C()OPEC, maits oi les ex.impterailt dc tonies Its exigences des lois salariales et sociales. 

Naturellement, lant Ic NIinisterc dn C)RvcloppemCnt Rural quc l Ministrc du Commerce ci de l'Industric 
auraicnl i supervisor ces nouvclles entreprises pour s'assurcr que les homimes d'affaires plus importants ne 
divisent pas leurs soeihlts en nitds plus petitcs afin d'6chappcr aux exigenccs du Code dc Commerce rclatives 
aux enircprises plus importaniLs. 

II faudrail dinner la possihilit6 aux micr -cntrcpriscs dc faire un petit d6p6t i une agencc locale dc lIa 
COOPEC, mais il fautdraitl Ies cxemptcr de toUtcs Its exigcnccs des lois salariales ct sociales. 

3. Chn itrr 3: [.a chamlbr dcs mtticrs arlisanaiux 

La Cliamlrc scrailt unc association volonlairc san, hut lucratif represcnitant les inlcrts -i la Iois des artisans 
traditionnels et niodcrnes vis-il-vis de tierces parties, y cornpris les cntitcs olliciclles (Article 12). 
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Les Article 13 et 14 d6finissent les pouvoirs et devoirs potenticls de la Chambre comprenant: 

M Aide pour l'acquisition d'6quipcment et d'outils; 

2 Aide dans la pr6paration des dossiers dc prt; 

0 Fourniture d'unc assistance technique et de gcstion; 

8 Coordination de la standardisation des produits ct de leur commercialisation A l'int6rieur du 
Burundi et Al'tranger; 

K Ventes directes occasionnelles des produits de micro-entreprises; et 

w D6p6t de marques commerciales, dc projets et matrices industrielles, qui peut 8tre fourni aux 
membres sous la supervision dc la Chambre. 

Analvse: L'Article 12 a besoin d'6tre rcformul6 pour insister sur la direction positive et active de la Chambre 
dans la promotion des activitfs artisanalcs ct de micro-commerce, au lieu de commencer lc texte avec unc
phrase plutCt n6gative qui met l'accent sur les d6fenses ct la protection. 

Tous les buts propos6s de la Chambre sont louables. Cepcndant, Ic Gouvernement peut souhaiter r examiner 
si une telle organisation cst n6cessaire I'hcurc actucllc, considdrant l'effort ct les d6penses requises pcur
dtablir unc entit6 viable. 11peut paraitrc sens6 dc consolider et de mcttrc l'accent sur les programmes existants 
du Gouvrnement et des organisation donatriccs. 

4. Chanitre 4: l36ndfices du secteur 

Cette section d6crit les nombrcux programmes d'encouragcment du Gouvernement qui pourraient
6vcntucllement b6n6ficicr aux entrepriscs artisanales. 

a. Section 1: Le Fonds de credit artisanal 

On propose un dispositif !,p6cial de cr6dlit artisanal, avcc Ic Ministrc du Ddveloppement Rural et le Ministrc 
des Finances commc conscillcrs, qui scrait financ6 par Ic (Gouvernement du Burundi et les organisations 
internationales. 

LL Fonds National dc Garantic donnerait unc assurance de cr6dit quand n6cessaire, pour soutenir le systeme
de credit artisanal (Article 15). 

Analys : La Banque Mondialc a vit6 fi dessein de placer Ic Fonds Apex dans les mains de Ninisttrcs 
manquant d'cxp6ricnce cn matirc hancairc. De mmc, Le Fonds Apex scra domicili6 ct canalis6 par la 
Banque Centrale vcrs les banqucs commerciales ct de dtvcloppcmcnt, qui 'iIcur tour accorderont des prtts aux 
petites entrcprises. 

Unc approche semblabIc peul trc un fonds de micro-cnlrcprises qui est aussi canalis(6 par Ic m6canismc Apex
vers des institutions ilics quc la C())PEC (ci pr6sumarl qu'elle csI reconnuc commc unc institution de cr6dit 
accr6dit6e), laqucllc poss dc des portefeuillcs en expansion de pr~ts aux micro-entrepriscs. En outre, on
pourrait fournir uric assistancc Irchniquc pour mettre au point m6canismcun de pret aux nicro-entrepriscs
semhlable au Projet rdnussi AD'MI cn Rcpublique Dominicainc (voir Annexc B) 5i I'intricur dc I'institution 
participante. 

La caract6ristiquc essentick di Projel ADEM I csi qu'il a accord de petits prets avcc des cxigcnces minimales 
de garantie ct des taux -lev6s d'amoriisscment (limite sup6rieure de 5.(XX) dollars US) 5 de nouveaux 
entrepreneurs 6tablis ct choisis. 
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b. Section 2: Accis au Code d'investissement 

Suivant I'Article 2 du Code d'lnvestissement, lcs entreprises artisanales doivent avoir les privilges suivants: 

0 Des emplacements gratuits de terrain dans la zone du grand Bujumbura; 

0 Des installations de cr6dit et de stocks; 

w Des taux pr~fdrentiels d'eau ct d'61ectricit6; ct 

0 Une exemption fiscale automatiquc de trois ans sur les investissements en 6quipement, les 
pi ccs d6tachces et les taxes dc revenus y aff6rentes (Articles 19-20). 

Analvse: Ces avantages pourraient ,re toul-A-fait b.n6.qm,.., , zu ne ,,;, .. ,;q n',- uvellc ou en 
expnsion. Cependant, ils n'existent pas dans le pr6sent Code (Article 2, Section B, Le r6gime de l'agr6ment), 
e ils sont seulement partiellement offcrts aux entreprises 6tablies en-dehors de Bujumbura (Le Rtgime des 
entreprises d6centralisdcs). N.anmoins, il s'agit essenticllcment d'un encouragement a la d6centralisation pour 
les entreprises movcnnes et importantes. 

Bien que l'on puisse amender Ic Code d'Investissement pour mieux aider les micro-entreprises, en rdalit6, les 
micro-entreprises urhaines modernes seraient probablement les seules entrepriscs dans le secteur des micro
entreprises 5 tirer profit des dispositions du Code. 

Enfin, Ic Code dcvrait offrir du terrain ou des lieux dc travail gratuits aux micro-entrepreneurs partout dans le 
Burundi, pas uniquemcnt i Bujumbura. 

c. Section 3: Attribution et protection des titres d'arlisan et de maitre artisan 

Cette section est formuhke en termes g6n6raux pour donner la 16gislation et les dispositions pour maintenir des 
standards minimum pour les programmes de formation des artisans et des apprentis. 

Analyse: Cette section a W- raccourcie par rapport aux r6dactions pr6c6dentes qui avaient des critcres de 
qualification plutbt durs ct inflexibles. La pr6sente formulation est probablement suffisante, cependant, la mise 
en oeuvre de ces clauses, aussi bien que Ies clauses tout au long du Code, devraient insister sur Ia promotion et 
l'aide plut6t iu Ic contrcde. 

De mtmc, la formation est un domaine dans lcquel une collaboration potentielle b6n6fique peut exister entre 
les agences internationalcs de d6veloppcment, Ics minist~res responsables et les organisations priv6es 
rcprsentativcs des micro-cntreprises. 

d. Section 4: Projets rHservs pour les entreprises artisanales 

Cette section utilise aussi un langage g6n6ral concernant Ics dispositions pour des projets sp6ciaux, des contrats 
gouvernementaux et la protection contre la comp6tition 6trangtre. Un problme en puissance est que les 
Articles 23-24 utilisent le vcrbc "pcuvent" au lieu d'unc phrase plus active comme "doivent i3trc de pr~f6rencc",
quand on discutc dc 1'ligibilit6 des micro-cntreprises en mati~re de passation de march6s gouverncmentaux et 
communaux ct dc projcts dc travaux publics. L'adoption d'unc phrase active significrait un plus grand 
engagement de la part du G(ouvernement 't l'6gard des micro-entrcprises. 

L'Article 25 donne finalemcnt aux autorit6s locales Ic droit de facto de changer a leur volont6 n'importe quelle
des dispositions du Code. Alors que l'inicntion est probablcment dc pernietire un ajustcmcnt aux conditions ct 
aux circonstanccs particulitrcs locales, il faudrait soigneusemcnt formulcr ccite section pour pr6venir toute 
infraction aux avantages (, it l'esprit du Code. 

AnaiLse: Si Ion change la formulation des arlicles, cola pourrait dtre pariiculiremcnt bndfique aux micro
entrcpriscs fi condition quc le Gouverncment du Burundi ahaisse ses crittrcs quant aux quantiti3s requises dans 
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ses passations de marchs, et pour autant que Ics organisations repr6sentativcs aidcnt les groupes de micro
entrepreneurs Asatisfaire ces exigences. 

5. R6sumr 

Le projet de Code artisanal cst un bon dipart, mais a besoin d'6tre modifi6, peut-6trc cn tenant compte de
quelques-unes des obscrvations el suggestions ci-dessus. On pourrait adopter un premier Code rclativement
rapidement pour dmontrer l'engagement du Gouvernement, avcc la r6servc qu'il serait modifi et am2lior 
apr~s une 6tude et des dialogues ultrieurs avec Its bcn6ficiaires, les micro-entrepreneurs eux-mnles. 
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CHAPITRE 5 

ALTERNATIVES PROPOSEES AU PROGRAMME I)E REFORME POLITIQUE 

Les dex sections suivantes sont des recommandations de r~forme politique qu'il peut 6tre utile de prendre en
consideration suite aux observations ct analyscs pr~cidcntes. Les recommandations son( celles de I'auteur et nercfltent pas necessairenent les opinions dii (oiuvernement des Etats Unis, du Gouvernement de la Rcpublique
du Burundi ou d'une organisation inctrnationalc, quelqu'elle soit. 

A. Nficro-entreprises/Secteur nlon-structur 

1. Controles rtiilemtentairvs 

Un nouveau Code pour la Micro-Entreprise deTait Etre r.dig6, Icquel refldterait la situation et les besoins des
artisans ct des marchants, tels que hross6s au Chapitre 4. 

Dans la ligne de la politique d&clar&c du Gouvernement du Burundi de mieux int~grer dans I'6conomie le 
secteur artisanal, du petit commerce ct des services, la priorite politique officielle devrait 6tre d'assister les petits
entrepreneurs au lieu dc lcur imposer des ri-6glements. Dc nnie, 'enregistrernent pour un permis commercial 
(Carte de Commerce) devrait trc :.implifi~e, suivant les propositions suivantes: 

LL formulaire d'enregistrement devrait tre tin formulaire rtdig6 en mots simplcs en Kirundi,
lequcl pose des questions de base au sujet dc l'entreprise el du profil de I'cntreprcncur; 

On devrait donncr i V'ent repreneur Ic choix d'otuvrir tin comptc minimini de 2.000 Fl3u i'tla 
CADEBUou ;i'la COOPEC; 

L'entrepreneur dcvrait Etre en mesurc de fixer los salaires aux prix du marcho (lesquels sont 
souvent au-dessus du salaire minimal) ct d'avoir la responsahilit6 d'un dispositif simplifi6
d'avantages ne valant pas plus de 1(0 pour cent du salaire offert. Le (iotverncnient peut
favoriser des avantages supplkncnltires en permettant ai I'entrepreneur de doduire 1'entiret6 
du coat d'un svstmnc accru d'avantages; 

L'entrepreneur dcvrait eIre encouragc, mais non forco3, de joindre une Chimbrc d'Artisans 
nouvcllement cro3e ou uic Chambre de Commerce denduc, indcpendaniment de cc qui scra
finalement dcid& quant i l'organisation pour la promot ion et li reprscnttalion di secleur de 
micro-cnitreprise; et 

L'entreprencur dcvrait C1rc capable dc s'inscrire a Inrcati fiscal an mncimc mnmicill et an in1cin 
endroil dc I'atlribulion dII permis de cominerce. En outrc, on dcvrait lIi rcmettriCr1ne 
explication claire, ccrite en Kirundi, laquelle explique -I fond Its rglcmcnts fiscaux. 

Un entrepreneur enrcgistr. dcvrail avoir librc acecs aIXR triuMnaux cocinrciaux, coine il devrait rccevi:!r la 
permission tic faire des c(ntrals cl d'enlaier mic action Iegalc si Ic bcsoin s'cn fait scnt ir. 

La r6vision de lcnregistrcmcnt cu cemncrce pour Its micro-cntr-,pries devrait ctrc la premi're&iapcd'umc 
rIvision complIc des ret,,IcrcI!. .':rintIs cnlrTprisws, y compris les SARI- ct les SA. 

2. Fiscalilt 

luc code Fiscal actucl ponr Ics micr -eni rcprises dcvrait *tre r;ais, ,fin de proniouvoir I'accunhulation tie capital
investi an scin de I'cntreprse commercialc, et la fornation dc nonveaux cmplois. ('ommc mentionc, la loi
devrait &treclarifie par ccrit et un cmpl y dcvrait tIrc disponiblc I la commune ou aI lureadu ii NlMairc pour
aider ou rcpondrc aux titUs1ions. 
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3. Emploi
 

Le Gouverncmcnt dcwait coordonner ics programmes dc 
 formation pour les employs et Ics emploveurs des 
micro-entreprises. 

4. Crdit 

La COOPEC devrait 6tre reconnue aussi vitc que possible dans I but d'diendre le Fonds de Garantie aux 
micro-entreprises. 

B. Secteur des petites et moennes entreprises structur-6es 

1. Enrtizistrtment 

Lc processus d'enregistremcnt des soci(t6s devrait 6tre simplifi6 afin de refl6ter les pratiques actuelles des 
affaires au Burundi ct d'acc616rer la privatisation des entreprises publiques. 

2. Emploi 

Des rdformcs suppl6mcntaires devraient 6tre apport6es au Code du Travail, particulirement dans les domaines
de I'embauchc des employ6s ct de la r6siliation de leur contrat. Les salaires minima ct les r6mun6rations 
devraient tre r6vis6s pour refl6ter les conditions actuclles du march6. 

3. Reconstruction des centres d0nmarchs 

Les plans du Gouvernement du Burundi devraient 6trc modifi6s pour refl6ter les conclusions de I'Equipe de 
Commercialisation Rurale. Les strat6gic- , gouvernementales devraient promouvoir l'expansion et la 
d6centralisation des petiles c, moyennes entreprises ct, en mmc temps, promouvoir plus d'interaction entre les 
sectcurs industriels ct Ics scctcu's d'entrcprises, y compris de s encouragements fiscaux ct autres pour les PME 
qui naissent des micro-cntrypriscs ou collaborent laIa formation d'cmploy6 du secteur des micro-enrenrises. 
La d( -entralisation des cntrcprises d'importation cl de gros devrait faire partie int6grante du programme
d'am6lioration des circuits dc distribution. 

4. Fiscalit6 

Les effets de la taxc de trCvente devraient 6tudi6s ct la taxe modifi6c si n6cessaire. 
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ANNEXE A
 

Soci6t~s et emplois dans le secteur
 
industriel 6tudi6 en 1986
 



Number of Companies 

ISIG Melropolitan Area 

Agricultur 17 
Mining 2 
Manufact 67 
Public Util 1 
Constructi 19 
Commerc 129 
Transport 29 
Services 26 
Other 46 

Total 336 

-'NEX A 
Companies ana Employment in the Monitor 

Industrial Sector in 1986 

Provinces Total Full-time 

7 1724 
0 2 172 
6 "3 5,006 
2 3 775 
4 23 2,700 

64 193 2,172 
17 46 1,859 
15 41 2,691 

106 152 2,860 

221 557 19,959 

Source: Cross-referencing of offical statistics. 

Employment 

Part-time Total 

4,264 5,988 
188 360 
541 5,547 

1,339 2,114 
4,501 7,201 

87 2.259 
89 !,948 

5,128 7,819 
1,591 4,451 

17,728 37,687 



ANNEXE B
 

Entreprises commerciales burundaises
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.ILYNEX C
 

Table 2
 

Population Totale par Sexe et par Groupe d'Ages
 

GFOUPE DAGES SEXE TOTAL POURCENTAGE 

a Ea-- I r eminin 

0 
5 
10 

- 4 
- 9 
- 14 

463154 
49063 

283668 

456002 
352096 
290863 

919156 
701159 
574531 

18,67 
14,25 
11.67 

15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 

- 19 
- 24 
- 29 
- 34 
- 39 
- 44 
- 49 
- 54 
- 59 
- 64 
- 69 
- 74 
- 79 

'41984 
225196 
206389 
156898 
108921 
80628 
64965 
55313 
4f964 
6159 

30017 
.1770 
.3415 

245110 
231877 
218124 
167670 
121420 
96437 
84075 
70960 
58904 
A5774 
36995 
25545 
15352 

487094 
457073 
424513 
324568 
230341 
177065 
149040 
126273 
104868 
81933 
67012 
47315 
28767 

9,90 
9,29 
8,62 
6,59 
4,68 
3,60 
3,03 
2,57 
2.13 
1,66 
1,36 
,96 
.58 

80 et + 10986 10391 21377 ,43 

TOTAL 2394490 2527595 4922085 100 

Source: Department de la Population Sauf le Pourcentage 



ANNEX C 

Table 1
 

Repartition des Unites de Production et des Emplois par Province
 

PIOVIICI 
 PIvI PARIT. CONUIES TOTAL
 

Bnbanoa 24 294 11 955 5 98 40 1347
Bujusbura 851 
 19388 
 126 8941 10 661 987 28990
Bururi 
 69 536 14 866 10 317 93 1719
Caikuzo 
 14 150 6 79 5 101 
 25 330

Cibitoke 
 39 
 888 4 37 6 146 49 1071

Gitela 
 169 1496 24 488 10 203
244 2228
[aruzi 
 16 238 5 104 7 
 97 28 439
[ayanIa 37 2300 9 550 9 170 55 3020

lirundo 
 40 
 128 6 276 7 146 53 550
Rakaba 30 169 8 223 6 167 44 559
Surnyaa 60 779 14 538 11 237 
 85 1554
Huyina 49 501 11 243 7 158 67 902
I3ozi 
 82 776 .12 320 9 274 103 1370
 
Iutana 
 8 82 2 388 6 119 16 589
 
Ruyisi 
 23 233 6 7 8 183 37 423
 

TOTAL 
 1511 27158 258 14015 115 1885
3118 45091
 

3ource: Ministry of Labor 



ANNEX D 

Nombre de Travaieurs Pmrmnents Affili4s, ak 1"N.S.S. 
par Brarnzhm d'Acdvith Ecaaamique 



A.N'KX D 

Nombre de Travailleurs Permanents Afflids, i 'I.N.S.S. 
par Branches d'Activite Economique 

Branche d'acciviti kconamique 1982 3 1985 1986 1967 

|ER~ehe 0 Agriculture. Chasse 
salviculture c p&che 9.273 8.752 7.764 6.54 7.6" 7.366 

01 Agriculture. Zlevage et 
cha se 8.386 7.878 7.185 5.945 6.976 6.81L5 

02 Sylvicutlure cc exploita

.Lon torestiere 194 189 128 113 138 124 
03 Piche 693 685 451 486 534 427 

.ratche I Industries Exraccives 1.274 528 58 462 368 384 
11 :Exraction du charbon 298 247 269 231 160 149 
19 Extraction c'autres minnraux 976 281 269 231 208 235 

ranche 2 Industries anufacturires 4.953 5.383 4.945 5.589 5.931 6.196 
21 Fabrication de produits ali

mentaires,bolssons et tabacs 1.689 1.981 1.760 1.749 2.004 2.074 
22 Industries des textiles, de 

'habiliment et de cuir 1.635 1.593 1.561 1.848 1.917 1.961 
23 Induscries du bol erttabri

cation d'ouvrage en bots 
y rosapris les meubler 251 252 333 253 200 185 

24 Fabrication de papier et 

d'arrtcles en papier, 
imprLmerie cc i dicion 208 330 242 386 388 443 

25 Induscrte chiLmiques et fsb'i= 

cation des produits chimtquej 
do dirtv4s du picrole cc du 

charbon cc d'ouvrages en 

caourchouc cc en matter. 
plastique 412 395 296 530 644 712 

26 Fabrication de produtis 

mintraux non italliques, 

Sl'exciusion des d~riv~s 
du pltrole et du charbon 82 176 226 270 281 330 

28 Fabrication d'ouvrages mniau 
de machines rt de matiriel 570 556 383 435 366 364 

29 Autres industries manulac

turi~res 106 100 94 118 131 127 

Source: Institut National de Sdcurit6 Socilde, (I.N.S.S) 



ANNEX E 

I' Fmploi Dans le Secteur Non-Structure
 
Non-Agricole par Province en 1986
 



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

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

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

•NE X E
 

I' Emploi Dans le Secteur Non-Structure
 
Non-Agricole par Province en 1986
 

PROVINCES 
 1 EMPLOIS TAUX ANNUEL 

D*ACCROISSEMENTBubanaa 
 5166 3,28
 

Bujumbura(rural' 
 11796 
 3.47
Bururi 
 12195 3,35
Cankuzo 
 3285 
 2.40

Cibitok, 8278 S0 
itega 
 19287
aruzi 2,81
7569 2,81


Kayanza 
 13315 2,81
Kirundo 
 8217 2,51
Makamba 
 4400 3,54Muramvya 
 16204 3,18
Muyinga 
 8670 2,56
Ngozi 
 16992 2,78
Rutana 
 4307 2,69
Ruyigi 
 5271 2,22


S/TOTAL RURAL 
 142950 2,95
 

Urbain 
 31568 
 3,57
 
TOTAL 
 174518 
 3,06
 

Source: Ministry of Labor
 



ANNEXE F
 

Produit 
int~rieur brut par origine industrielle
 
1977-1986, aux prix constants 
de 1970
 

(en millions de Burundi: France)
 



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

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

A-NYBX F 

Gross Dometic Product by Industrial Origin
 
1977-1986, At Constant 1970 Prices
 

In millions of Burundi. France)
 

'977 *.978 7; 380 .981 .982 
 .983 '.984 1.985 1988
 

PRIMARY SECTOR 15867 'IS237 15483 '6733 18471 18873 17326 18429 '17743 18312 
Fooo crops 
Export crops 
Livestocx 
Fishing 
Forestry 

12762 
938 
1125 

42 
802 

11977 
'1286 
.1142 

33 
820 

'1913 
1618 
1169 

38 
839 

1.2312 
.329 
1.200 

36 
857 

'13251 
3078 
1234 

32 
878 

13068 
1432 
1259 

32 
896 

12880 
2277 
1238 

32 
918 

12578 
1872 
'238 

31 
910 

13248 
2242 
1283 

33 
969 

13883 
2292 
1301 
34 

1002 

SECONOARY SECTOR 2991 3338 3368 37:3 3999 4021 4217 4618 4748 4907 
Modern Manufacturing 
agro-inoustries 
food processing 
textile 
other 

772 
86 

271 
172 
283 

873 
77 

311 
201 
284 

926 
78 

334 
186 
330 

:039 
70 

398 
1.98 
373 

1314 
120 
473 
273 
448 

1305 
-46 
640 
320 
490 

1436 
110 
611 
346 
489 

1884 
230 
678 
380 
498 

1944 
237 
802 
519" 
688 

1960 
243 
548 
648 
825 

Artisan Manufacturing 
Mining and Energy 
ooaern Construction 

Trao. Construction 

1034 
42 

765 
389 

.068 
47 

968 
402 

1084 
81 
872 
418 

11e 
78 

0ss 
431 

1137 
82 

1020 
448 

1076 
91 

1100 

468 

1103 
102 

1115 
482 

1132 
136 

1113 
474 

1181 
153 

1002 
488 

1191 
158 

1101 
499 

TERTIARY SECTOR 4493 4772 4983 5315 6840 81137 5992 8310 8382 8803 

Transport and Comm. 
Modern Comrce 
Traditional Commerce 
Public Admnistration 
Other Services 

427 
911 
820 
1014 
1421 

489 
892 
832 

1087 
'.473 

800 
1027 
866 
1097 
1384 

683 
1039 
873 
'389 
.471 

d0o 
1137 
893 
1649 
18611 

724 
1150 
912 
1727 
1594 

892 
1069 
938 
1868 
1847 

780 
1234 
980 
1880 
1898 

778 
1223 
985 
1885 
1711 

804 
1285 
1019 
1743 
1771 

COP Ar FACTOR COST 
Ino. taxes (net of subs.) 

23141 

3417 
2334 

1921 
23784 

3000 
4781 
2903 

28310 

2214 
28801 

2820 
2-7534 

2419 
27267 
3681 

28871 

3278 
29822 

3.789 
COP AT MARKET PRICES 28668 28288 28784 7864 301;24 29621 29963 30838 32147 33811 

Non-commercialized 
 14035 
 1390 14806 14298 18616 
 18306 18776 
 17881 18560
Comercialized 19028
12623 12381 11979 
 .3389 14009 
 13318 13177 
 12977 13598
Traditional 14088
18131 18296 18121 
 19434 V.993 
 19106 19729 
 18982 20346 20976
Modern 
 9427 7.,0 8882 
 8231 58631 10617 10223 11868 
 11802 12739
 

Mmorandum Items 
 Annual arowth ( )
 

COP at market prices 
 -1.1 2.0 
 3.3 10.3 -3.0 1.1
COP at factor cost 3.0 4.2 4.80.9 1.9 4.1 14.3 -6.3 2.7
Agriculture -1.0 5.9 3.3
-2.7 1.5 
 1.7 17.4 -9.7 3.9 -6.2 8.0
Foodcropa 3.2
-8.1 -0 5 3.3 7.8 
 -1.6 -1.S 
 -2.2 .3
Cash crops 3.3.

35.2 19.8 -2.3 .31.8 -63.6 
 59.0 -28.8 34.1
Seconoary fatr0.8 2.2
'.1. 
 7.7 0.8 
 4.9 7.1
odern Manufacturing 6.0 3.4
.3.1 8 '2.3 
 20.6 -0.7 
 10.0 18.0 
 18.B "08.Artisan Manufacturing 
 2 3 2.4 4 -6.5 2.8 2.8 . 28

Modern Construction 
 28.8 2.48-8 21.0 -3.3 7.8 2. .Trd. Construction 3.4 3.5 1.4 -0.2 -10.0 9.9
3.8 3.E 0.9 2.7
Mining and energy 2.8 2.6 2.7
'.4 29 8 27.9 6.1 11.0 12.1 32.4 
 13.3 2.0
Terciary 
 8.2 4 0 7.1 9.9 4.8 
 -1.9 6.3
TransportCom. 1.1 3.5
14.6 22.7 -8.2 8.8 20.7 -4.4 9.8 2.4
Modern Coamrce 3.3
10.0 16.1 1.2 
 9.4 1.1 -7.9 18.6 
 -0.9 3.4
Traditional Comerce 
 1.6 28 2.1 2.3 
 2.1 2.8 2.8 2.8Public Aanist 3.67.2 0.9 24.8 13.1 11.6 -4.0 0.1 1.6 3.4
Other 
 3.7 -8.0 8.3 12.9 -4.0 3.3 3.0 
 0.9 3.5
 

Cosercia izea -0.9 8 5 -3.4 15.5 
 -1.3 2.9
Non-converciat ,zad 8.5 3.9 6.8-13 -3 ' 
 : 4.8 -4.9 -1.0 -1.5 4.8
Traodtional 3.8

0.9 
.5 

2 13.2 -13.1 3.3 -3.8 7.2 3.1
8 -5.0 3.8 23.3 -2.8 18.0 -0.5 .7.9
 

t----------------------------------------------------------------------------------------------------


Source: Ministry of Planning, fl3RD staff eStumates. ! 



ANNEXE G
 

Programme de Promotion et de Coordination
 
des micro-entreprises du Gouvernement du Burundi
 



ANNEXE G
 

Programme de 
Promotion et de Coordination
 
des micro-entreprises du Gouvernement du Burundi
 

Ministere du Dveloppement rural
 

a. Service de I 'art isarat: ce service est surtout charg6 de la promotion 
et de la coordination de 1'artisanat 
et des micro-entreprises:
 

-- 61aboration des politiques du secteur artisanal; 
-- formulatioi du code artisanal; et
 
- - promotion. 

b. Service des Associations: promotion des associations de micro
entrepr ises
 

c. Service de 1'llabitat et de la Voirie en zone rurale: promotion des
 
micro-entrepri ses de construction et 
de materiaux de construction
 

2. Ministere du Plan 

a. Coordination des programmes 
officiels jour micro-entreprises
 

3. Ministere de l'Agriculture
 

a. Promotion des micro-entreprises au sein des programmes d'ensemble
 

4. Ministere de 1'Environnement et du Tourisme
 

a. Office du Tourisme: promotion de 1'artisanat pour le inarch6 de 
tour isine
 

b. Service forestier: 
 promotion des produits forestiers (micro
entreprises)
 

C. Service de la Picherie et de l'Agriculture: extension de 1 activitN 
des micro-ent rprises au niveau des p6cheries et -hu traitement des
 
produits de la pchl,
 

5. Ministbre du Commerce 
et du I'Industrie
 

a. Bureau des petites et move nnes industries: coordination avec le 
minist r2 (I, Iv loppement resteD)e rural t te dLfi ni 

b. Centre pnur la I'romot ion industrielle: offre des etudes de
 
faisabiliv tpour routes Ies entreprises, quelque soit 
leur taille
 

6. Ministere des Travau,: public ; et di I'Amenagement tirbain 

a. Promnotion it as;is;stamire an>: i I cr(-eitrepr i ses )a5;ees eni ville 

7. Ministere de la Jeumesse, des Sports et de la Culture
 

a. Promotion des micro-entreprises pour la jeunesse 



ANNEX H
 

Du Code de l'Artisamnat
 



DU CODE DE L'ARTISANAT 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu le d-cret-loi no. 1/001 du 27 octobre 1987 portant organisation des pouvoirs l6gislatif et 
reglementaire; 

Revu le d6cret-loi no. 1/33 du 30 octobre 1979 portant institution du Code des Petites et 
Moyennes Entreprises (secteur des metiers); 

Vu le d cret-loi no. 100/78 du 4 dkcembre 1987 portant r6organisation du Ministbre du 
Commerce, de I'Industrie et de I'Artisanat; 

Vu le d~met-loi no. 11001 du 10 juillet 1986 portant Code des Investissements du Burundi; 

Vu le d6cret-lei no. 100/106 du 13 juillet 1987 portant creation et Statut du Fonds National 
de Garantie et de Promotion Economique;
 

Vu le d6cret-loi du 30 juillet 1988 portant Code Civil 
: des contrats ou des obligations
conventionnelles livre IL en ce qui concerne le louage d'ouvrage; 

Sur proposition du Ministre du Commerce, de l'Industrie et de I'Artisanat et apr&s avis
 
conforme du Conseil des Ministres,
 

DECRETE:
 

CHAPITRE I: DES ENTREPRISES ARTISANALES ET DES ARTISANS 

Article 1 

Le present d6cret-loi a pour objet de rdglementer et de protdger le secteur le secteur de l'activit6 
6conomique contitu6 par les entreprises artisanales et les artisans, ci-apr~s denomme le "Secteur 
ar'tisaDo". 

Article 2 

Le secteur artisanal est constiLue par les artisans et les entreprises artisanales de production, de 
transformation, de r6paration ou de prestation de services. 

Article 3 

Les entreprises artisanales peuvent 6tre individuelles ou constitudes en socidtds ou cooperatives.
Elles sont cracterisdes gdndralement par un coit d'investissment infdrieur ou egal A30 millions de
FBU, un nombre de salari6s infdrieur ou 6gal it 20 et un materiel de production relativement 
modeste. 



Article 4 

L'artisan individuel ePt un professionnel qui pratique, it titre ind~pendant et pour son propre 
compte, un metier et en vend le 
produit. Son savoir-faire spcialise est le fondement de sa r~mun~ration. 

Article 5 

L'ouvrage de l'artisan, fruit d'un savoir-faire manuel personnel A I'artisanest essentiellement une 
prestation de travail 4W dans son principe est un acte civil. 

Article 6 

L'artisan-salari6 est une personae qui met son savoir-faire et sa force de travail A la disposition 
d'une entreprise artisanale individuelle, associative ou cooperative en vue d'extcuter moyennant 
r6mun~ration, un travail de production, de transformation, de reparation ou de prestation de service. 
Il est li6 l'entreprise par un contrat et est r6gi par le Code du Travail. 

Article 7 

Sont exclues du secteur artisanal, les entreprnses dont l'activit6 se limite A la vente ou i la location
 
de choses achet~es en l'&tat, les entreprises agricoles, celles de
 
commissions, d'agence, de bureau d'affaires, et celles dont les prestation ont un caractere
 
sp6cifiquement intellectueL
 

Article 8 

Toute entreprise r6pondant i la d~finition donnee i l'article 3 relive du secteur artisanaL quels 
qu'en soient sa forme constitutive, son mode de gestion ou le statut juridique du Chef d'entreprise. 

CHAP=ITRE I: DU REGISTRE DES METIERS 

Article 9 

Toutes les entreprises vist>es i I'article 3 sont tenues de se faire inscrire au registre des m6tiers. 

Peuvent 6galement se faire inscrire au registre des m6tiers, par d6rogation aux dispositions de 
l'article 7 in fine, les entreprises dont les prestations on un caractere artistique. 

L'immatriculation d'une entreprise au registre des mrtiers ne dispense pa cell-ci de son 
immatriculation au registre de commerce. 

Le registre des metiers est constitue par des documents tenus au Minist~re ayant le secteur 
artisanal dans ses attributions. 



Article 10
 

Une ordonnance du Ministre 
ayant le secteur artisanal dans ses attributions fixera les r~gles

d'organisationn et de tenue du registre des metiers.
 

Article 11 

L'exercice officiel de toute activit6 artisanale est soumis A autorisation pr~alable du Ministre ayant 
I'artisanat dans ses attributions au moyen d'un permis d'exploitation d6livr6 i cet effet. 

CHAPITRE II: DE LA CHAMBRE DES METERS 

Article 12 

La Chambre des M6tiers est une association sans but lucratif regroupant les oplrateurs

6conomiques du secteur artisanal 
 dont les status sont agr66s par une ordonnance. 

Elle est d'une part l'organe representatif en matiere de defense et dde protection des inthr&ts du
 
secteur des m6tiers aupr&s des tiers y compris les Pouvoirs Publics et d'autre part charg e de
 
promouvoir le secteur des meiers a 
savoir Ul'arisanat traditionnel et moderne.
 

Article 13
 

A ces fins, la Chambre a pour thches notamment:
 

9 
 d'aider les artisans A trouver des solutions A leur problbme d'approvisionnement 
d'6quipement et d'installation 

a d'aider les artisans a constituer des dossiers de cr~dits 

0 d'aider A l'acquisition d'un equipement outils ad&uatsou 


8 de contribuer a [a standw'disauion des produits artisanaux 
en vue de leur 
commercial"ation aussi bien au Burundi qu'h l'6tranger. 

de contribuer a l'amehoration du syst~me de production artisanale en organisant
l'apprentissage en gestion, la formation et le perfectionnement professionnels. 

Article 14 

La Chambre des Mktiers peut encore: 

acheter et vendre dess objets produits par le secteur des mdtiers, et rechercher ou 
crder de nouveaux debouches pour ces produits. 



d~poser et posseder des brevets, marques de fabrique ou de commerce, dessins et 
meddles dans le cadre de la legislation sur la propri~t6 industrielle : elle peut seule 
ou attribuer ou en permettre I'usage A des tiers aux conditions qu'elle d6termine et 
sous son contr6le. 

CHAPITRE 	IV: MIESURES EN FAVEUR DU SECTEUR ARTISANAL 

SECTION I : Le Fonds de Credit A l'Artisanat 

Article 15 

U est cr& un Fonds de Cr&it a I'Artisanat destin6 Aapporter une aide financire aux entreprises
artisanales r6guli~rement inscrites aurregistre des mdtiers et aux entreprises en creation r6pondant 
aux crit~res fix6s A 'article 3 du present d~cret-IoL Ce Fonds qul est plac6 sous le contr6le du 
Ministre ayant le secteur artisanal dans ses attributions et le Ministre des 
Finances est domicili6 das une ou plusieurs mstitutions fmanci~res pareux design6es. 

Article 16 

Sont affect&s A ce Fonds, outre les dotations speciales de L'Etat, le montant des aides finanires 
internationales accord6es en vue de promouvoir le d6veloppement du secteur des m6tiers. 

Article 17 

Une ordonnance du Ministre ayant le secteur artisanal dans ses attributions et du Ministre des 
Finances, fixera les modalit&s d'obtention du cr6dit AI'artisanat. 

Article 18 

Le Fonds National de Garantie donnera si necessaire sa garantie au demandes de pr6ts pr6sent6s 
par les entreprises artisanales aupres du Fonds de Credit A l'Artisanat. 

SECTION I : Octroi des avantages pr6vus 
au Code des Investissement 

Article 19 

Les entreprises du secteur des metiers r6gulierement inscrites au registre des m6tiers seront plac~es
selon leur importance par Ordonnance du Minstre du Plan sous I'un ou 'autre des quatre regimes 



reconnus par le Code des Investissements en son article 2 b6n~ficieront des avantage afflrents it ce 

rdgime. 

Article 20 

En plus des avantages prevus dans le Code des Investissements, les entreprises artisanales et les 
artisans pourront b~n6ficier des avantages swuvants: 

U 	 terrains grattuts pour les entreprises artisanales qui s'install dans l'agglomdration de 
Bujumbura 

6 	 faclit~s de credit et d'approvisionnement' 

S 	 tarif pr~f~rentiel d'eau et d'61ectricitO; 

a 	 exonration automauque sur 3 ans d'imp6ts pour l'6quipement et pices de recharge, 
et des taxes de transaction et imp6ts sur b~ndfices. 

SECTION ID : Octroi et protection des titres 
d'artwsan et de Mtaitre-Artisan clans son mtier. 

Article 	21 

Ont droit au titre d'Artisanet de Maitre-Artsan dans leurs mdtiers, les chefs ou les gdrants des 
entreprises immatricules a registre des mntiers qui justifient d'une certaine qualification prennent
personnelllement part a l'execution du trvaiL 

Article 22 

Le niveau minimum de qualification donnant droit au titre d'artisan ou Maitre-Artisan dans leurs 
metiers et les titres correspondant aux diverses qualifications est ddfini par ordonnance conjointe des 
Ministres ayant respectivement le secteur artisana et le travail 	dans leurs attributions. 

Cette ordonnance dtermme les dipl6mes ou certificats, les circonstances d'apprentissage ou de 
l'exercice prolong6 de ce metier qw justifient ce niveau minimum 



SECTION 4 : Des travaux rdserv~s aux entreprises 
artisanales et aux artisans. 

Article 23
 

Les travaux susceptibles d'6tre executes 
par des entreprises artisanales ou des cooperatives ouassociations d'artisans faisant objet d'adjudications ou de march6 de gr6 &gre passes au nom deI'Etat, des communes ou de toute autre personne morale de droit public, peuvent 8tre reserves aux 
entreprises artisanales. 

Article 24
 

Les travaux d'art susceptibles d'6tre execute 
par des artisan d'art peuvent 6tre Cgalement rserv~s, 
aux artisans d'art et aux societes cooperatives d'artisan d'art.
 

Article 25
 

Des mesures rdglementai-es d'encouragement destindes h accroitre la production artisanale

developper ce secteur, peuvent 

et i 
etre prises par les autorites administratives locales.
 

Article 26
 

Le Ministre ayant le secteur artsana 
 dans ses attributions peut prendre toute mesure de protectiondes productions artisanales contre des importations concurrentes ainsi que toutes autres

dispositions tendant Aencourager 
 les activitds artisanales. 

CHAPITRE 5: DISPOSITIONS FINALES 

Article 27 

Tout chef d'entreprise et les artisans du secteur artisanal sont tenus de respecter la legislation sur
les conditions de travail et sur l'emploi de li main d'oeuvre. 

Article 28 

Des artisans et, d'une facon generale, des chefs d'entreprises du secteur artisanal peuvent se grouper et constituer des cooperatives de production ou de prestation de service. 

Les cooperatives ainsi cr&ees sont, comme chacun de leurs membres, tenue de se faire immatriculer 
au registre des metiers, 



Article 29 

Le Ministre ayant le secteur artisanal dans ses attributions est charg6 de I'application du present
ddret-loi qui abroge toute disposition contraire ant,rieure et entre en vigueur le jour de sa 
signature. 

Fait A Bujumbura, le ...... /1988 

Pierre BUYOYA 

MAJOR 

PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE 
L'ARTISANAT, JUSTICE, 

VU ET SCELLE 
LE MINISTRE DE LA ET DE 

Bonaventure KDWINGJIR.- Evariste NIYONKURO. 

V 


