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INTRODUCTION
 

Le Niger, pays Avocation agro-pa- rnrale, connait aprbs 30 ann~es d'ind~pendance, une 6volution 
6conomique structurellement pr~caire. Les effets conjug6s de la s~cheresse, une commercialisation 
insuffissante, un manque de moyen3 de communications ainsi que la dispersion de la population ont 
frein6 le d6veloppement du pays et ont plong6 les paysans nig6riens dans une situation d'ins~curte 
alimentaire. Face Acette situation, le gouvernement nig~rien a fait de ia s6curite alimentaire une de 
ses pr6occupations majeures. Les banques r ralires (BC) sont consid6r~es comme un des moyens 
pour atteindre txe objectif. 

Dans la premibre partie de ce rapport, apr~s un bref aperqu du contexte nig6rien, nous nous 
sommes attaches Ad~finir le concept de BC et les objecifs poursuivis par les BC. 

La seconde partie porte sur I'6valuation de la proc6dure d'6tablissement des BC. Elle s'attache A 
r'analyse de la structure organique des BC, A la formation reques par les paysans et A r'analyse des 
procedures comptables utilis~es par le coniit6 de gestion. 

L.'analyse de I'6tat des stocks des BC r~alis6e au niveau d'un 6chantillon, fait I'objet de la 
troisi~me partie de ce document. 

L'activit6 BC ne saurait 6tre analysi'a sans r6!6rence A I'environement dans lequel les BC 
6voluent. La quatri~me partie de ce rapport 6tudie le cadre juridique et institutionnel des BC. Elle 
contient 6galement des indicatiuns concernant la posssiblit6 de creation d'une caisse d'6pargne et de 
cr6dit r6coltant les fonds 6pargn6s par les membres des BC et leurs allouant des credits. 

Une synth~se des visites effectu6es sur le terrain est pr6seit~e dans la cinquibme partie de ce 
rapport. Cette dernibre partie permet de mieux visualiser les conditions dans lesquelles I'activit6 BC 
s'effectue. 

La conclusion de ce rapport contient nos recommandations. 
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1. CADRE DE L'ETUDE ET DEFINITION
 

1.1 	 1e Niger, Cadre de i'Etude 

Le Niger est pauvre. Son sol ingrat et sa pluviomdtrie 6pisodique sont les inconv6nients majeurs 
au d~veloppement de la production agricole. La production agricole nigdrienne est principalement 
constitu6es par des cultures vivri~res. Parmi ces cultures, le mil et le sorgho servent de nourriture de 
base Ala majorit6 de la population. Le riz, le ni~b6, le manioc, les patates, les oignons, les tomates et 
I'arachide sont principalement des cultures d'appoints. Cependant, malgr6 sa part importante dans le 

revenu des habitants, I'agriculture stagne. 1 

La stagnation des rendements de la production agricole auquel s'ajoute des conditions 

climatiques d~favorables ont fait de [a s~curit6 alimentaire I'une des preoccupations majeures du 
goeuvernement nig6rien.2 Ces pr~ocupations sont contenues dans le Plan de D6veloppement 
Economique et Social (PDES) de 1987-1991. Le PDES contient les trois priorit6s du gouvemement 

n:j6rien. IIs'agit tout d'abord de poursuivre les r6formes fiscales, de rationaliser le secteur public et 
de promouvoir le d6veloppement du secteur priv6. IIs'agt ensuite d'am~liorer les revenus et 'emploi, 
d'inciter la populatfon A la transformation des produits agricoles t A la consommation des produits 

locaux. Finalement, la pr6paration de l'avenir comprenant 'exploitation des ressources naturelles, [a 

d6inographie, la jeunesse et l'int6gration de la femme sont C-promouvoir. 

La philosophie des programmes de banques c~rdali~res (BC) s'inscrit dans le cadre de la 
seconde priorit6 du PDES. Le concept de BC ainsi que les diverses philosophies rencontr6es sur le 

terrain sont pr6sent6s au paragraphe 1.2. 

1.2 	 Le Concept de Banques C6r6alibres (BC): Les PhilosoDhies en Pr6sence sur le Terrain 

L'historique des BC est d6licat h retracer. IIsemblerait que le concept de BC soit n6 au Burkina 

Faso pendant les anndes 1970. En 1985, la premiere d6finition pr6cise de la signification du terme BC 
a t6 propos~e. Cette definition 6mane de la Table Ronde de Bamako organis6e par la FAO, elle 

indique: 

1 Bakari Seidou indique que 80% des habitants vivent des revenus de I'agriculture. Voir: "L'impact 

des banques cdr6alires sur la vie socio-6conomique des villages dans I'arrondissement de Ouallam 
R6publique du Niger." Universit des Sciences et Techniques de Montpelleir, 1989. 

2 La situation alimentaire a 06 critique ces derni~res anndes, le taux d'autosuffissance alimentaire 
moyen n'a pas atteint 50%. Pour pallier A cette situation, des distributions gratuites sont organis6es 
chaque ann6e pendant la p6riode de soudure. Les principaux agents de cette distribution sont I'6tat, 
rU.S.A.I.D., la C.E.E. et la France. 

-1



une banque c6r6ali.re est une organisation villageoise ou inter-villageoise d'achat, de 
stockage et de vente de c~r6ales destinies b garantir la s6curit6 alimentaire de la 
communaut6 villageoise, et g6r6e par un comit6 de gestion d6sign6 par cette 
communaut6. 

Cette d6finition des BC contient deux 61lments importants. D'une part, elle d6finit I'objectif des BC, 

d'autre part, elle d~crit les fonctions des BC. 

1.2.1 Obiectif des BC 

La Table Ronde de Bamako indique clairement que I'objectif des BC est d'assurer la s6curit6 

alimentaire de la communaut6 villageoise. IIest int~ressant de noter que la Table Ronde de Niamey de 

1986 assigne aux BC des objectifs plus ambitieux. Selon cette Table Ronde, les BC doivent 

6galement: 

i. Am6liorer 'acc~s des consommateurs 6 des c~r6ales Aun prix raisonnable, stabiliser 

les prix. 

ii. Permettre aux producteurs d'obtenir une r~mun6ration raisonnable de l'effort de 

production. 

Des prix raisonnables: L'6tat actuel des stocks des BC est limit6. A court et moyen terme, il est 

peu probable que les BC puissent avoir un quelconque impact sur le niveau des prix au moment de la 

soudure. 

Le bilan c6r6alier annuel du Niger est souvent d6ficitaire. Les volumes de c6r6ales import6es 

ainsi que les volumes de I'aide alimentaire suggbrent que le d6ficit moyen annuel s'6lve 100,000 

tonnes. Le tonnage stock6 par les BC des principaux projets est pr6sent6 dans le Tableau 1. A la 

lecture de celui-ci, il apparat que les stocks des BC, bien que substantiels, sont loins de permettre la 

couverture des besoins. 

Tableau 1: Les Tonnaqes des BC 

Principaux projets Tonnage stock6 

FAO* 1200 
CAV* 1 100 
BIT-ACOPAM 1 179 
BIT-Zinder 840 
GTZ 562 
UNICEF* 400 
Projet Keita, Africaire* 600 

TOTAL 5881 

* Approximation 
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En outre, il y a lieu d'adopter en matibre de fixation des prix une attitude prudente. Si l'on 

souhaite que les BC deviennent des activit6s 6conomiques rentables, il est n~cessaire que les paysans 

apprennent Afixer les prix de vente au del& des coOts de revient. En attendant que les paysans soient & 

m~me de calculer un coOt de revient, nous sugg6rons d'6galer le prix de cession des BC avec les prix 

sur le march6 au moment de la soudure.3 

Une r6mun6ration adequate: Les producteurs nig6riens consomment une grande partie des 

cLr6ales produites.4 Bien que le solde de leur production puisse tre achet6 par les BC existant aux 

seins des villages, cette op6ration de commercialisation entre paysans et BC est soumise aux m~mes 

al6as que la producion agricole. En p6riode de bonne r6colte, les BC se trouvent confront6es A un 

manque de liquidit~s pour pouvoir acheter les r6coltes des paysans. En p6riode de vaches maigres, il 

r'y a rien b acheter au niveau local et les BC sont bien souvent en rupture de stock. Lorsque cela se 

produit, les paysans sont oblig6s de s'alimenter en c6r6ales dans les centres les plus proches. 

Au~x probl~mes du manque de liquidit~s et Acelui des alias de la production agricole s'ajoute un 

probleme d'incompr6hension des paysans. Les interviews r6alis6es sur le terrain indiquent clairement 

que m~me lorsque la production a W excdentaire, la majorit6 des paysans n'envisagjent ni de vendre 

ni de d6poser leurs cur6ales dans la BC. Cette attitude est la consequence du manque d'information 

mises A la disposition des paysans. 

En conclusion, nous pensons qu'il est actuellement peu r6aliste d'assigner aux BC d'--Jtres 

objectifs que celui de [a scurit6 alimentaire. En fait, savoir que l'objectif de securite alimentaire est 

atteint serait d~j, bien agr~able. 

1.2.2 Fonctions des BC
 

Selon la d6finition propos6e par la Table Ronde de Bamako, les activit~s des BC comprennent:
 

(i) I'achat de c6r6ales, (ii) le stockage de c~rEales, et (iii) la vente de c6r~ales. Compte tenu de cette 

d6finition, le calendrier des activit~s des BC s'6tablit comme suit: 

Les 6!dments qu'il est souhaitable d'inclure dans le calcul du coOt de revient sont pr6sent6s dans la 
conclusion de ce rapport. 

Bernard Guillermain, Consultant G.LG. estime la part des c6r6ales commercialis6es A10 A 15% des 
c6rdales produites. 
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Figure 1: Calendrier d'ex6cution des tfches des BC5 

Soudure Rcolte Stockage 

mois: 07 09 12 01 06 

Cession Recup6ration Formation 
Vente Achat Traitment 

Construction 

Compte tenu de ce calendrier, il apparaft clairement que l'objectif des BC est de couvrir les 

besoins de la population pendant les 3 A4 mois de la p6riode de soudure. La BC r6pond donc &un 

besoin aigu ressenti au moment de la soudure. A cet 6poque les volumes de c6rales stock6s par les 

cultivateurs se situent souvent en-dessous des besoins nutritionels. Cette situation oblige les chefs 

ts usurier pratiqu6s par les commergants.6 
d'exploitation Asubir les taux d'int&r 

Les BC diff&rent donc des greniers villageois dont la fonction est d'aider les villageois en p~riode 

de mauvaise r6coltes. Cette fonction est d'ailleurs compl6t~e par le stock de s~curit6 de I'OPVN. 7 

Nos visites sur le terrain nous ont permi d'observer que les fonctions des BC ont 6volu6. Cette 

6volution semble 6tre la consequence des exp6riences plus ou moins heureuses des organismes 

donateurs. 

Les premieres BC ne r~alisaient que des op6rations en nature. Dans ces BC, le fonds de 

roulement initial avait W fourni par I'organisme donateur et les paysans tentaient tant bien que mal de 

r~cup6rer, en nature, moyennant un taux d'intbrdt variant entre 25 et 50%, le montant des cr6ales 

prdt6es. Ces BC dont le nombre diminue, fonctionnent au niveau des groupements mutualistes (GM) 

ou au niveau des coop6ratives.8 

Nous pensons que ce type d'organisation des BC est destin6 Adisparaitre. En effet, outre les 

probl~mes pos6s par la difficult6 de r6cup6rer les c6rales prdt~es, le taux d'intr&t reel est 

5 Ce sch6ma a W propos6 par Monsieur Vandeweert, technicien du projet BIT-Zinder. 

6 Selon le projet BIT-ACOPAM-IT-NOR-75-RAF-15, ces taux peuvent atteindre plus de 100%. 

7Pour garantir les approvisionnements urbains en c6r6ales, I'coulement de [a production et stabiliser
 

les prix, I'Etat a cr 6 en 1970, I'Office des Produits Vivriers du Niger (OPVN).
 

8 La structure coop~rative est une structure pyramidale impliquant respectivement: UNC, URC, USRC,
 

ULC, les coop6ratives et les GM. Cette structure pyramidale a donn6 lieu &des BC implant6es au
 
niveau des coop6ratives et Ades BC implant~es au niveau des GM.
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susceptible d'dtre n~gatif. Lorsque I'ann~e n'est pas trop mauvaise, les prix du mil s'6lvent A30 

FCFA par kg AMaradi, 55 FCFA par kg ANiamey et 60 FCFA AAgadez. En p~riode de soudure, les 

prix atteignent 45 FCFA A Maradi, 80 FCFA A Niamey et 100 FCFA AAgadez. Lorsque l'ann6e est 

moyenne, le taux moyen d'augmentation des prix est donc de l'ordre de 63%. En p6riode de 

mauvaise r6colte, les prix fluctuent plus largement. Sur les m6mes march~s, certains prix sont 

multipli6s par 2 ou 3. Dans ce cas, il est difficile de concevoir pourquoi les paysans n'empruntent pas 

des c6r6ales A la BC pendant la soudure pour les revendre sur les march6s locaux. Compte tenu de 

ces limitations, les organismes donateurs recommandent maintenant aux paysans de pratiquer des 

ventes au comptant. 

Certaines BC ronstitu6es plus r6cemment, pratiquent le pr&t en nature et la vente au comptant, 

d'autres ne pratiquent plus que la vente au comptant. Dans ces BC, malgr6 les difficult6s li~es a la 

fixation du prix de vente des c~r6ales, les BC g6n~rent des liquidit~s. Ces liquidit6s sont soit gard6es 

en caisse, soit plac6es sur un compte d'6pargne. En g6n~ral, le fonds de roulement initial provient 

6galement d'organismes donateurs et ces BC fonctionnent au niveau du GM ou de la coop6rative. 

Finalement, un troisibme groupe de BC 6merge depui5 .tuelques ann~es. Dans les BC de ce 

troisibme groupe, les activit6s des BC concernent deux ou piusieurs zones g.ographiques: les BC 

situ6es en zones excdentaires ou d6gageant des exc6dents vendent leurs produits aux BC situ6es en 

zones d6ficitaires. 

La d6finition et les fonctions des BC 6tant d6finies, nous disposons des 6lements n6cessaires A 

I'6valuation de la proc6dure d'6tablissement des BC. La structure organique des BC, la formation 

reque par les paysans ainsi que I'ad6quation des documents comptables utilis6s constituent 

6galement l'objet du point 2. 

2. BANQUES CEREALIERES: PROCEDURE D'ETABLISSEMENT, 

STRUCTURE ORGANIQUE, FORMATION ET COMPTABILITE 

En vue d'6valuer les BC, I'efficacitR6 de leur fonctionement ainsi que la qualit6 de la formation 

dispens6e aux paysans, nous avons lors de nos visites sur le terrain tent6 de rassembler des 

informations concernant les 6lements suivants: 

i. La proc~lure d'6tablissement des BC; 

ii. La structure organique et fonctionnelle des BC; 

iii. La formation et les documents comptables. 
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2.1 Proc6dure d'Etablissement des BC 

Bien que les crit~res d'implantation des BC varient d'un organisme donateur A I'autre, cinq 

crit~res de s~lection se d(gagent de nos rencontres avec les techniciens des projets:9 

i. 	 Les caract6ristiques de la production agricole de la region consid6r~e doivent 6tre 

marginales ou d6ficitaires; 

ii. 	 L'existence d'une BC est particuli~rement utile dans les zones 6loign6es des sources 

d'approvisionnement; 

iii. 	 Le dynamisme et I'esprit coop(ratif de la population villageoise sont 6valu~s; 

iv. 	 La taille du village doit 6tre consid~r6e; 

v. 	 Le taux d'alphab6tisation de la popupation est 6tudi6. 

Le choix de zones marginales ou d~ficitaires pour I'implantation de BC se justifie par le d~sir des 

organismes donateurs d'assurer la rentabilit des BC. Les zones structurellement d6ficitaires telle que 

la region d'Agadez, soulvent des difficult~s lors de la reconstitution des stocks. Cependant, 

Le CAV dispose de BC dans des zones d6ficitairesI'exp~rience du projet CAV m6rite d'6tre rappel~e. 

et dans des zones excLdentaires. Les techniciens du projet organisent le transfert des c6r~ales d'une 

zone A I'autre. Si ce type d'organisation des BC est destine se propager, ce premier critbre 

d'implantation pourrait 8tre abandonn6. 

L'61loignement des points de vente de I'OPVN et des grands march6s, second critbre 

d'implantation des BC est destine Aassurer 'autosuffisance alimentaire dans les zones insuffisament 

d6sservies en c6r~ales. A nouveau, nous congevons ais6ment, vu le d6fi que pose le probl6me de la 

nous ne pensons pas ques6curit6 alimentaire, les raisons d'6tre de ce second crit~re. Cependant, 


l'objectif de s~curitd alimentaire doive emp~cher les paysans de d6terminer librement les lieux oO ils
 

d~sirent implanter leurs BC. Leurs responsabilit~s impliquent de faire des BC des entreprises
 

rentables pouvant 6ventuellement concurencer les commergants locaux et les magasins OPVN.
 

Le dynamisme et la motivation des paysans sont des facteurs indispensables & la r6ussite des 

projets BC. L'6valuation de ces facteurs d~passe le cadre de cette 6tude. Signalons L.ependant que 

Iors de nos visites sur le terrain, nous avons constat6 que dans certains villages les paysans ignorent A 

qui appartient la BC et qu'elles sont leurs responsabilit~s &son 6gard. Tant que cet 6tat d'ignorance 

sera tol~r6, ilest peu probable que les BC deviennent des activit6s rentables. 

9 Dans ce rapport, le terme 'technicien de project" d6signe les individus responsables de la gestion 

des BC. Pour la plus grande partie, ceux-ci sont des expatris. 
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La taille du village est Aprendre en consid6ration. La r~ussite de I'op6ration BC depend souvent 

du niveau de collaboration existant entre les villageois. La concentration des BC sur un seul village 

(BCV) de taille moyenne est donc souhaitable. 

Dans le cadre de nos visites sur le terrain, nous avons 6tudi6 les deux structures d'acceuil des 

BC, [a cooperative (BCC) et le village (BCV). 

Les BC cr6es avant 1987 6taient souvent implant6es au niveau des cooperatives. Ohaque 

coop6rative d~sseivait un certain nombre de GM. IIest incontestable que les BCC pr6sentent des 

avantages. Elles permettent de couvrir une zone plus large, et de r6aliser des 6conomies d'6chelle. 

Cependant, ces avantages sont largement att6nu6s par le manque de solidarit6 auquel ces BC sont 

confront6es. Bien qu'il soit pr6vu par les donateurs que les membres du comit6 de gestion soient 6lus 

"d6mocratiquement" par les repr6sentants des GM, il apparait clairement que la r6cup6ration des 

c6r6ales pr~t6es s'effectue difficilement dans les BCC. En outre, comme mentionn6 pr6c6demment 

certains paysans ne congoivent pas que la BC leur appartient, m~me lorsqu'elle est implant6e au 

niveau du village. Dans ce cas, que dire Iorsque celle-ci est implant~e au niveau de la cooperative? II 

est donc recommand6 que la structure d'accueil des BC soit le village. 

Le niveau d'alphab6tisation de la population est important. En effet, il est difficile de concevoir 

que les BC fonctionneront sans que les paysans responsables ne soient aptes A comprendre les 

principes de base de la comptabilit6 et de la gestion. Cependant, il n'y a aucune raison de p6naliser A 

priori un village dans lequel il n'y a pas d'alphab6tis6. Pourquoi donc ne pas envisager des 

programmes de formation A plusieurs niveaux? En fait, des cours d'alphab~tisation doivent 8tre 

pr~vus 9t dispens6s en priorit6 aux agriculteurs ne disposant pas du niveau d'alphab6tisation 

n6cessaire. En d'autres termes, I'absence d'agriculteurs alphab6tis~s de devraient pas 8tre un critbre 

de s6lection absolu. 

En conclusion, il nous apparat que les crit6res concernant d'une part les caract6ristiques de la 

production agricole de la r.gion et d'autre part 1'61oignement des sources d'approvisionnement ne 

devraient pas 6tre determinants. Les crit~res trois, quatre et cinq concernant respectivement le 

dynamisme de la population, la structure du village et le taux d'alphab~tisation m6ritent une attention 

particuli6re. Finalement nous pensons qu'A ces crit6res d'implantation des BC il est souhaitable 

d'inclure: 
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I. 	 Accessibit de la BC. 10 Ce crit~re est Aprendre en consid6ration si 'on souhaite 

que la philosophie du projet CAV, philosophie des 6changes inter-zones, puissent 

s'intensifier. 

ii. 	 Constitution du capital social de la BC par la population. II est raisonnable 

d'envisager que des apports personnels permettront de responsabiliser les paysans. 

Apr~s tout, ils'agit de leurs BC et de leurs stocks. 

2.2 	Structure Oroanique et Fonctionnelle des BC 

Selon les projets consid~r6s, la structure organique des BC diff~re. Certaines BC fonctionnent 

selon une structure pyramidale - trois niveaux comprenant I'assembl6e g6n6rale (AG), le conseil 
d'administration (CA) et le comit6 de gestion (CG). D'autres BC op6rent avec seul un comit6 de 

gestion. Le Tableau 2 fournit des indications concernant les t ches assign6es A chacun de ces 

niveaux. 

Tableau 2: Structure orpanique et t~ches potentielles 

Niveau 	 Thches 

Assbmbl~e G~n6rale (AG) 	 (1) Election du CA. 
(2) 	 R.glement interne de la BC. 
(3) 	 Mode de cession: prix, taux int6rdts, 

r6partition du stock, organisation du 
magasin de stockage. 

(4) 	 Organisation de la commercialisation et 
de la r6cup6ration. 

(5) 	 Affectation les b6n6fices. 

Conseil d'Administration (CA) 	 Engage et supervise les tdches du comit6 
de gestion. 

Comit6 de Gestion (CG) 	 (1) ComptabilitL. 
(2) 	 Entretien du magasin.
(3) 	 Traitement des stocks. 
(4) 	 Distribution et/ou vente des c6r6ales. 
(5) 	 R6cup6ration et/ou achat des c6r6ales. 

10 Ce critere est &diff6rencier du crit~re (ii)(voir p.6). Le crit re (ii) recommende r'6tablissement des 
BC dans les zones 6loign~es des sources d'approvisionnement, c'est-A-dire les points de vente OPVN 
et les grands march6s. Comme mentionn6 pr6cedemment l'objectif de ce second crit6re est d'assurer 
'approvisionnement dans les zones insuffisament d6sservies en c6r6ales. Par accessibilit6 de la BC, 

nous pensons &la faciitR6 avec '. quelle on peut atteindre la BC. Cet 6l6ment est Important. En effet, 
comme nous le verrons dans la conclusion de ce rapport, les coOts de transport sont 6lev6s. La facilit 
avec laquelle la BC peut btre atteinte est une des fagons de r6duire ces coOts. 
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Lors de nos visites sur le terrain, nous avons tent6 de comparer ces deux structures organiques 

des BC et de d~gager des informations sur la r~gularit6 avec laquelle les paysans exercent leurs 

fonctions. 

Les r6sultats de cette recherche indiquent que lorsque la structure organique retenue implique les 

niveaux AG, CA et CG, les paysans du niveau CA n'exercent pas les fonctions qui leurs sont 

assign6es. La structure organique des BC peut donc 6tre rationnalis6e et Wtre r6duite &deux niveaux: 

AG et CG. Cette structure devrait 6tre 6tendue aux BC fonctionnant actuellement avec seul un comit 

de gestion. IIest souhaitable que I'engagemern des membres du comit6 de gestion et la supervision 

des activit~s du comit6 de gestion soient effectu6s par I'AG. LAG doit 6tre constitute par I'ensemble 

des paysans membres de la BC ceux-ci ont un droit de regard sur leurs possessions. 

En g6n6ral, le comit6 de gestion regroupe 4 personnes: un pr6sident, un secr6taire, un tr6sorier, 

et un magasinier.1 1 Les fonctions des membres du comit6 de gestion sont synth6tis6es dans le 

Tableau 3. 

Tableau 3: Activit~s des membres du comit6 de aestion 

President (1) Representation de la BC. 
(2) Pr6sidence des AG. 
(3) Suivi des activit~s. 

Secr~taire (1) Enregistrement comptables. 
(2) Classement des documents. 

Tr6saurier (1) Gestion de la caisse. 
(2) Classement des documents. 

Magasinier (1) Entretien des stocks. 
(2) Pes~e Ala reception et Ala distribution. 

Bien que cela puisse sembler paradoxal, if est peut-8tre souhaitable d'inclure le chef du village 

dans le comit6 de gestion. Celui-ci pourrait exercer une fonction de repr6sentation n'impliquant aucun 

pouvoir de d6cision r6el mais lui permettant de se sentir, Atort ou Araison, concern6 par la BC. Cette 

recommandation m~rite une grande attention. Dans les BC ayant 6vinc6 le chef du village, if se produit 

parfois des conflits d'int6r~ts entre chef de village et comit6 de gestion. 

Les t~ches r6alis6es par les membres du comit de gestion varient largement. La qualit0 et la 

r~gularit6 des tdches accomplies semblent tre fonctions du degr6 de formation initiale du paysan 

11 Dans certaines BC, Aces quatres membres s'ajoutent deux commissaires aux comptes. Ces 

commissaires aux comptes sont charges de verifier les operations de la banque. 
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responsable, de la formation dispens6e par l'organisme donateur et de la motivation du paysan 

responsable. En matibre de formation, signalons que le suivi laisse parfois A desirer. Certains 

techniciens de projet sont submerges par des tAches administratives et ne disposent pas du temps 

n~c6ssaire au suivi des paysans. D'autres techniciens congoivent leur r6le de fagon beaucoup trop 

autoritaire. Ils oublient 6galement Aqui la BC est destin6e. Les paysans n'osent alors prendre aucune 

initiative. uIs attendent le passage du technicien qui preno toutes les d6cisions. 

La formule adopt~e par le projet CLUSA est 6 retenir. Des formateurs r~mun6r~s par le projet 

Bien que ce syst~me sembleparcourent le terrain s'occupant de la formation et du suivi de celle-ci. 

fonctionner, nous nous demandons ce qu'il adviendra de ces formateurs Iorsque le projet se retirera. 

Si les BC 6taient des activit6s 6conomiquementIIconvient de prendre des mesures cet 6gard. 


rentables, on pourrait envisager de r~partir les coots de fonctionnement des formateurs ente ;es BC.
 

On pourrait m6me concevoir que cette r6partition s'effectue au prorata du temps consacr6 par le
 

formateur Ala banque. 

Le problme de la r6mun6ration de la main d'oeuvre utilis~es dans le cadre de la gestion des BC 

a 6galement t 6tudi6. L'absence de r~mun~ration de la main d'oeuvre constitue un coot 

d'opportunit6 trop souvent ignor6. 

Certains organismes donateurs pr6voient une r6mun6ration ayant la forme d'un salaire pour le 

secr6taire et le tr6sorier. D'autres organismes considbrent que le principe des BC implique la gratuit6. 

L'absence d'une r6munerationQuoiqu'il en soit, tout le personnel des BC doit 6tre r6mun6r6. 


raisonnable est un facteur de d6motivation. Elle encourage les d6tournements et rend les calculs de
 

rentabilit6 erron6s. IIs'agit donc d'6valuer le temps consacr6 par les paysans A la BC et de valoriser 

En attendant de pouvoir disposer de donn~es permettant de r~aliser cette 6valuation, il estcelui-ci. 

souhaitable d'utiliser wn moyen pour r~mun6rer les gestionnaires des BC. A cet 6gard pour les BC 

r6alisant encore des op6rations en nature, nous recommandons que soit 6largi le mode de 

apr&s la campagne de commercialisation, si le taux der6mun~ration adopt6 par le projet GTZ: 


remboursement des c6r6ales est de 100%, les gestionnaires de la BC regoivent une partie des int6r~ts.
 

Pour les BC effectuant des operations au comptant, des prix pr~f~rentiels dcvraient 6tre vccordfs aux
 

membres du comit6 de gestion.
 

2.3 	La Formation et les Documents Comptables 

La formation dispens~e par les organismes donateurs est de courte dur6e. Certains organismes 

(i) une phase d'information, (ii) une phase d'alphab6tisation, (iii)donateurs pr~voient quatre phases: 

une phase de formation en comptabilit6 et gestion, (iv) le suivi. Cette formation se d6roule 

en supportent leshabituellement dans des centres en dehors du village et les organismes donateurs 

frais. 
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La phase initiale d'information ne remplit pas les r6les qui lui sont assign~s. Nous avons dCj& 

indiqu6 que certains paysa~is ignorent que la BC leur appartient, nous ne reviendrons donc pas sur cet 

aspect. 

La troisi6me phase de la formation concerne I'E-seignement des principes de la comptabit6 et 

de la gostion. Les documents utilisds dans le cadre des BC ainsi que leurs contenus sont pr~sent~s 

dans le Tableau 4. 

Tableau 4: Organisation de la comptabilit 12 

Document 	 Contenu 

1. Fiche de r6partition coop. Montant des pr~ts, int~r6ts, impaybs, 
totaux A rembourser par les GM. 

2. 	 Fiche de r6partition GM Montant des pr~ts, int6r6ts, impay6s, 
totaux Arembourser par chefs de famille. 

3. Carnet de regus 	 Etablis lors des remboursements des pr~ts. 

4. Fiche de stocks 	 Entrees et sorties de stock. 

5. 	 Fiche de r~cup6ration espbces Enregistrer et convertir en kg 
les remboursements en espbces. 

6. Fiche de r6cup6ration nature 	 Enregistrer les remboursements en nature. 

7. Livre de caisse 	 Mouvements d'esp~ces. 

8. Carte de membres 	 Nature de [a part sociale. 

9. Registre de membres 	 Rcapitulatif des actionnaires. 

Comme mentionn6 pr6c6demment, I'avenir des BCC est pr6caire vu le manque de solidarit6 

existant entre les cooperatives et les GM. Ceci 6tant, les documents 1, 2, et 3 sont destin6s A 

disparaitre. En outre, vu le d6veloppement des BC r.alisant des operations au comptant, les 

documents 5 et 6 perdent leurs raisons d'exister. I,nalement, contrairement aux orgarnismes 

donateurs, nous ne consid6rons pas les documents 8 et 9 comme des documents comptables. En 

conclusion donc, parmis les documents utilis~s actuellement, seul deux documents doivent 6tre 

retenus: le livre de caisse ei ies fiches de stock. Le livre de caisse enregistera les mouvements 

d'esp~ces: achat et vente et les fiches de stocks les mouvements en nature. Cette rationalisation 

12 Ce tableau comprend neuf documents. Certains organismes donateurs fonctionnent avec six 
documents, d'autres fonctionnent avec seulement quatre documents. 
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permettra certaiiement une meilleure qualit6 de la tenue des documents.13 L'ampleur du suivi de la 

formation d6pend des organismes donateurs et sans doute de l'importance des fonds dont Hs 

disposent. Quoiqu'il en soft, le projet BIT-Zinder semble avoir trouv6 un bonne solution pour assurer 

l'efficacit6 du suivi. Les techniciens du projet r6alisent une 6valuation de la qualit6 de la tenue des 

documents comptables. Compte tenu des r6sultats de cette 6valuation, ils organisent des s6minaires 

de recyclage. Cette faqon de proc6der semble donner de bons r6sultats. IIserait souhaitable que les 

autres projets pensent A 'adopter. 

3. EVALUATION DES STOCKS DES BANQUES CEREALIERES 

L'objectif des BC est d'assurer la s6curit alimentaire de ses membres pendant la p6riode de 

Compte tenu de cet objectif, r'6tat des stocks des BC est un 616ment d6terminant. Lors de
soudure. 

nos rencontres avec les techniciens des projets, ainsi que lors de nos visites sur le terrain, nous avons 

tent6 d'6vaiuer les stocks des BC des cinq organismes donateurs 6chantiilon6s. Ces cinq organismes 

sont: 

i. Le BIT-ACOPAM 

ii. Le BIT-Zinder 

iii. La GTZ 

iv. La FAO 

v. Le CAV. 

La s6lection de ces organismes a t6 effectu6e sur base de trois crit6res. D'une part, ceux-ci sont 

D'autre part, le choix de ces cinq organismes nous aparticulirement actifs sur le territoire nig6rien. 

permi de visiter des BC r6alisant des op6rations en nature, des BC r~alisant des op6rations au 

comptant et des BC effectuant des transferts de c6r6ales entre zones g6ographiques. Finalement, le 

choix de ces organismes nous a permi d'6chantilloner des BCC et des BCV, des zones d6ficitaires et 

des zones exedentaires. 

3.1 L'Etat des Stocks du BIT-ACOPAM 

Comme I'indique I'Annexe B,le BIT-ACOPAM dispose de 31 BCC d6servant 10,035 membres, soft 

Depuis 1985, le projet a mis sur pied 18 BCV regroupantune moyenne de 324 membres par BCC. 

2180 families, soft 121 families par BCV. 

13 Remarquons qu'A moyen terme, ii serait utile que les gestionnaires des BC apprennent Acomposer 

un bilan et un compte de r6sultats. 
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Le stock initial consenti par le projet s'6lve A780 tonnes: 645 tonnes pour les BCC et 135 tonnes 

pour les BCV. En moyenne, chaque BCC a donc requ environ 20 tonnes et une dizaine de tonnes a 6t6 

mise Ala disposition de chaque BCV. 

Pour les banques qui effectuent des operations en nature, les techniciens des projects 

d6terminent le montant des c~r~ales A "r6cup~rer". Ius interpr tent ce montant comme le nombre de 

tonnes de c6r6ales qui devrait tre en stock & la fin de la campagne de commercialisation. II s'agit 

donc de la somme des quantit6es prdt6es fois le taux d'int6rdt en vigueur dans la BC. (Certains 

organismes donateurs incorporent un taux de croissance du stock.) 

Pour la campagne de 1989, les techniciens du projet ont estimes que le montant des quantit6s & 

r~cup6rer s'6lve & 1232 tonnes pour les BCC et &233 tonnes pour les BCV. II s'agit donc selon 

ceux-ci de r6cup6rer 1465 tonnes. Compte teru de I'6tat des stocks en 1989 (780 tonnes pour les 

BCC et 199 tonnes pour les BCV), les techniciens du projet ont calcul6s le taux de r6cup6ration moyen 

atteint par les BC.14 Ce taux s'6lve A64% pour les BCC et A89% pour les BCV. 

Compte tenu des informations mises Anotre disposition par les techniciens du projet, ilnous a 

sembl6 int6ressant d'6tablir le montant du stock thdorique que les BC du projet aurait pu atteindre. La 

formule permet de d~terminer ce stock: 

t t 
Six (1 + i) (1-D) 

avec Si le stock initial 
i le taux d'int6r~t 
t le nombre d'ann6es d'existances de la BC 
D le pourcentage de d~faut. 

Utilisant cette formule, deux scenarios ont 60 envisages. Le premier consid~re un pourcentage 

de d6faut de remboursement de 0%, le total des c~rales pr~t6es est rembours6 Ala BC. Dans ce cas, 

compte tenu de I'6tat des stocks en 1989 et d'un taux d'int~r~t moyen de 25%, le pourcentage de 

remboursement atteint s'6I6ve A38% pour les BCC et A65% pour les BCV. Le second sc6nario 

envisag6 est plus r6aliste. II prend en consideration un pourcentage de d~faut annuel de 10%. Les 

r6sultats obtenus sont comparables Aceux pr6sent6s par les techniciens du projet, le taux de 

r6cup6ration des BCC s'6lve maintenant A65% et A83% pour les BCV. Le pourcentage de d6faut 

annuel moyen des BC est donc de l'ordre de 10%. 

14 Le taux de r6cup6ration est calcul6 comme le rapport entre le montant des c~r6ales en stock et le 

montant des c6r~ales & r6cup6rer. 
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Les informations recueillies pr6sent~es A 'Annexe B, nous permettent 6galement d'6laborer un 

bref bilan alimentaire pour les BC du projet. L'laboration de ce bilan repose sur l'estimation des 

besoins alimentaires nationaux. A ce propos, les donn6es suivantes ont Wt utilis6es: 15 

i. "A partir de pl-sieurs 6tudes sur la consommation alimentaire, il ressort que les 

besoins par personne en fonction des diverses cat6gories de sexe et d'Age sont de 

2400 calories par jour." 

ii. "Un kilo de produit comestible apporte 3500 calories en moyenne." 

Compte tenu de ces informations, le stock de 1989 des BCC du projet BIT-ACOPAM permet de 

couvrir pendant la p6riode de soudure 15% des besoins alimentaires de ses membres. Quant aux 

BCV, elles couvrent 18% des besoins.16 

3.2 	 L'Etat des Stocks du BIT-Zinder 

Les donn6es relatives au projet BIT-Zinder sont pr6sent6es A I'Annexe C. Le projet dispose de 12 

BCC et de 61 BCV d6servant approximativement 4342 families.17 

Le stock initial consenti par le projet s'6lve &594 tonnes: 237 tonnes pour les BCC et 357 tonnes 

pour las BCV. Compte tenu de I'6tat des stocks en 1989 (356 tonnes pour les BCC et 483 tonnes pour 

les BCV), les techniciens du projet ont calcul6s que le taux de r6cup6ration moyen atteint par les BCC 

est de 104% et de 95% pour les BCV. Utilisant la formule ci-dessus et I'hypoth~se d'un taux de d6faut 

de 0%, le taux de r6cup6ration est de 62% pour les BCC et de 58% pour les BCV. 18 Ce taux s'6lve 

respectivement A84% et A80% si le sc6nario 2 est envisag6. Le taux de remboursement des BCV du 

projet BIT-Zinder est comparable &celui obtenu par le projet BIT-ACOPAM. Remarquons cependant 

que le taux de remboursement obtenu pour les BCC est beaucoup plus 6lev6 pour le BIT-Zinder que 

pour le BIT-ACOPAM. Finalement, il est int6ressant de noter que le taux de remboursement des BCC 

du projet BIT-Zinder est plus 6lev6 que le taux de remboursement des BCV. Ce r~sultat est 

surprenant, les BCC posant habituellement un probl~me de solidarit6 entre leurs membres. 

15 Ces donn~es ont t6 extraites d'un rapport interne de I'USAID - Niamey. 

16 Le taux de couverture des besoins alimentaire repose sur deux hypoth.ses: (i) la taille d'une famille 

moyenne est de sept individus, (ii) la dur~e moyenne de la p~riode de soudure est de 105 jours.
 

17 Ce chifire est a consid6rer avec prudence. En effet, comme 'indique I'Annexe B, nous ne
 

disposons pas d'information pr~cises.
 

18 Compte tenu des informations r~colt~es sur le terrain, nous faisons ici I'hypoth.se que les BC du
 

projet ont 6t6 constitu6es en 1985.
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Le bilan alimentaire des BC du projet indique que le taux de couverture des besoins est de 22% 

pour les BCV. 19 

3.3 	 L'Etat des Stocks Du GTZ 

L'Annexe D pr6sente les donn6es relatives au projet GTZ. Celui-ci dispose de 6 BCC et de 64 

BCV. 

Aucune information concernant le montant du stock initial et I'ann6e de creation des BC du projet 

n'a pu 6tre relev6e. Le montant du stock th~orique ne peut donc 6tre calcul6 et les scenarios 1 et 2 

sont inapplicables. Lc bilan alimentaire des BC du projet est inestimable 6galement, nous ne 

disposons pas d'information concornant le nombre de memhres des BCC et des BCV. 

Les techniciens du projet estiment le taux de r6cup6ration A57% pour les BCC et A54% pour les 

BCV. Ces taux sont les plus faibles relev6s jusqu'A pr6sent. Le stock des BCC est de 281 tonnes et le 

stock des BCV est identique. 

3.4 	L'Etat des Stocks de [a FAO 

Les donn6es relatives aux 11 BCC du projet FAO de I'arrondissement de Ouallam sont 

pr6sent6es &I'Annexe E. Le stock final des BCC du projet s'dl~ve A52 tonnes. Ce stock concerne 6 

BC parmi les 11 BC r6pertori6es. 

Le projet, qui pr6conise les ventes au comptant depuis 1988, a consenti aux BCC un fonds de 

roulement initial s'elevant &12 125 100 FCFA, en moyenne 1 102 282 FCFA par BCC. Le montant des 

liquidit6s g6nr6es par les BCC est de 10 510 845 FCFA, dont 3 676 845 sont en caisse et 6 834 000 

dans des comptes d'6pargne. 

Le project recommande les ventes au comptant. Nous avons tenter de determiner la rentabilit 

des banques. Les informations n~cessaires pour ce calcul sont limit~es. Nous diposons des donn~es 

concernant les deux banques visit6es.20 Ces donn~es sont pr6sent6es dans le Tableau 5. 

19 Aucune estimation du bilan alimentaire des BC(' n'est realisable. 

20 Pour plus d'information concernant ces deux banques, voir le point 5: "Le terrain, compte rendu de 

nos visites". 
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Tableau 5: La Rentabilit6 de deux BC pratiquant des ventes au comptant 

BC Date* Stocks (sacs) Encaisse** 
Entrees Sorties Entrees Sorties 

Diguinassa 7-88 150 - -

9-88 - 150 1613 
11-88 346 - - 1575 

Banimate 7-88 105 - -

9-88 - 105 1 153 -
12-88 210 - - 992 

1-90 - 61 396 -

* Date = date de r6alisation de l'op6rption dtudide
 
** Encaisse = les montants en milliers de FCFA entr6s (ventes) ou sortis (achats) de la BC.
 

Ces deux banques ont t cr6es en 1988. Aucune operation les concernant n'a t6 enregistrdes 

pour I'ann6e 1989. 

En septembre 1988, la banque de Diguinassa a vendu I'ensemble des quantit6s constituant son 
fonds de roulement initial. Les c6r6ales vendues, 6valu6es A 1 102 282 FCFA, ont g6n6r6 un chiffre 

d'affaire de 1 613 000 FCFA. La premiere op6ration de la banque se solde donc par une marge brute 

positive de 510 718 FCFA. Cette marge brute, de l'ordre de 47%, permet certainement de couvrir les 
coOts directs (transport, manutention, ... ) et les coOts indirectes occassion6s par les op6rations de la 

banque. La seconde op6ration de la banque a t6 d'affecter une partie du montant des ventes A 
I'achat de 346 sacs de c~rales. Ces cdr6ales ont 6t6 achet6es en novembre, c'est-&-dire pendant la 

r6colte. Si les paysans vendent ces c6r6ales pendant la p6riode de soudure, cette operation devrait 

6galement se solder par un profit. La banque de Diguinassa semble donc rentable. 

La BC de Banimate fonctionne de fagon similaire. La rentabil,6 de cette banque est cependant 

un peu plus faible. Cette banque a effectu6 des achats en janvier 1990, p6riode durant laquelle les prix 

6taient un peu plus 6lev6s. 

3.5 L'Etat des Stocks du CAV 

Comme i'indique I'Annexe F, les donn6es rdcolt6es pour le projet CAV concernent 13 BC sur un 
total de 51 BC instaur6es par le projet. Le stock initial consenti par le projet est de 18,070,000 FCFA 

soit en moyenne 1,390,000 FCFA par BC. 

Comme indiqu6 pr6c6dement, le CAV organise des 6changes inter-zones. Les 4 BC de Tanout 

assurent I'approvisionement des 47 BC situ6es en zones d6ficitaires (Tera et Ouallam). Le mil, le 

sorgho,le malfs et le riz constituent la majorit, des cdr6ales 6chang6es. 

-16



Durant la campagne de 1988-89, les 13 BC pour lesquelles nous disposons d'informations 

d6tailles ont effectu6s des achats dont le montant s'61lve A39,847,300 FCFA, soit en moyenne 

3,065,177 FCFA par BC. Les ventes r~alis~es par ces BC ont permi de r6colter un montant de 

44.525,630 FCFA. Le chiffre d'affaire s'61ve donc &4,678,330 FCFA soit .1 moyenne 359,872 FCFA 

par BC. Compte tenu des charges relatives &la manutention et les frais de transport, le b6n6fice 

moyen r~alis6 par BC est de 18,408 FCFA, soit au total 239,300 FCFA. 2 1 L'op6ration BC du projet 

CAV se solde donc par un b6n~fice, I'AG dispose de 18,408 FCFA &affecter. Une partie de ce 

montant sert &remun6rer le comit6 de gestion. Les techniciens du projet indiquent cependant que la 

majorit6 de celui-ci est r6investi dans la BC. Certaines BC utilisent 6galement les b6n~fices pour 

acheter du mat6riel (moulin, d6cortiqueuse... ). 

Les r6sultats pr6sent6s ci-dessus concernent la campagne 1988-1989. Pour la campagne 

1989-1990, les techniciens du projet ont pr6cis6 aux coop6ratives qu'une partie des b~n~fices sera 

pr~lev~e afin que les fonds pr6t6s soient rembours~s et que d'autres cooperatives puissent 8tre 

constitutes. Bien que cette op6ration de remboursement se congoive ais~ment, il est important que 

les techniciens du projet r66value la fagon dont le b~n6fice d'exploitation est calcul6. En effet, les 

activit6s BC qu'ils ont mises en oeuvre d~gagent un b6n6fice. Cependant il serait f~cheux d'exiger de 

ces BC des remboursements trop importants. Cette pratique risquerait d'entraver la profitabilit6 et la 

viabilit6 des BC. 

Le Tableau 6 fournit une synth~se des r6sultats obtenus en matiLre de situation de stockage des 

projets consid6r6s. 

21 
Le montant du b6n6fice calcul6 diff~re consid6rablement du montant present6 par les responsables 

du projet. La difference provient de la proc6dure utilis6e. Nous estimons que le b6n6fice 
d'exploitation est constitu6 de la diff6rence entre les produits d'exploitation et les charges 
d'exploitation. 
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Tableau 6: Stocks des BCC et des BCV 

BCC 

CAVACOPAM Zinder GTZ FAO 

13Nombre 31 	 12 6 11 
--Bn. Tot. 10,035 

-Bn. Moy. 324 -

Stock I. 645 237 - 12,125,100** 18,070,0U0**
 
Stock 89 780 	 356 281 52 

104% 57% %r6c. Pro. 64% 
-%r6c. SC1 38% 62% 

%r~c. SC2 65% 84% 
Couv. Bes. 15% 

BCV 

ACOPAM Zinder GTZ FAO 	 CAV 

Nombre 18 61 64 -

Bn. Tot. 2,180 4342* --

B6n. Moy. 121 - -

Stock I. 135 357 --

Stock 89 199 483 281 

%rc.Pro. 89% 95% 54% 

%r~c. SC1 65% 58% -

%r6c. SC2 83% 80% 
Couv. Bes. 18% 22% 

Nombre: Nombre de BC 
Bn. Tot., Bn. Moy.: Nombre totale et moyen de b6n6ficiaires 
Stock I.,Stock 89: Stock initial et stock en 1980 en tonnes 
%r~c. Pro.: Pourcentage de r6cup6ration du projet 
%r6c. SCI, %r6c. SC2: Pourcentage de r6cup6ration sc6nario 1 o." sc6nario 2 
Couv. Bes.: Taux de couverture des besoins 

* donn6es approxim~es
 

** FCFA
 

L'activit6 BC ne saurait 6tre envisag~e sans r6f6rence AI'environement. La quatri~me paitie de ce 

rapport 6tudie le cadre juridique et institutionnel dans lequel les BC 6voluent ainsi que la possibilit6 de 

creation d'une caisse de credit. 
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4. BANQUES CEREAUERES: ASPECTS JURIDIQUES ET ACTIVITES DE CREDIT
 

4.1 Aspects Juridigues 

Le monde rural n'a pas t favoris6 par la politique de commercialisation en vigueur ces dernires 

ann6es. Le syst6me coop6ratif, destin6 Aamener les paysans Aprendre conscience de la n~c~ssit6 

de g6rer leurs affaires a W institu en 1984: I'UNCC a t6 dissoute et une nouvelle structure I'UNC a 

t6 instaur~e. 

La politique de d~veloppement actuelle se fonde sur quatre structures: 

i. Une structure gouvernementale repr6sent6e a tous les 6chelons administratifs. 

ii. Une structure politique ayant pour objectif de susciter I'initiative des villageois. 

iii. Une structure d'entraide, la Samariya, veillant sur 'unit6, la s~curit6 et le bien 8tre des 

villageois. 

iv. Une structure coop6rative pour laquelle la formule retenue est I'autogestion et 

'auto-encadrement. 

L'ordonnance no 89-010 et le d6cret no 89-074 du 07 avril 1989 contiennent les changements 

apport~s &la loi du 31 mai 1984. Ces changements concernent: 

i. Le statut I6gal; 

ii. La cr6ation; 

iii. Les objectifs; 

iv. L'adh6sion; 

v. Le fonctionnement; et 

vi. La tutelle 

des organisations rurales coop6ratives ou GM. 

L'originalit6 de ces nouveaux textes se traduit par quatre 6l6ments. Premi~rement, les 

coop6ratives et les GM doivent maintenant avoir une activit6 r6elle. Deuxibmement, I'automatisme de 

la qualit6 de membres est abandonn6. Les paysans nigeriens disposent du droit d'adh~rer et 

d'abandonner le groupement coop~ratif ou mutualiste. Troisi~mement, I'AG, dont les tAches sont plus 

cas de dissolution.22 
explicitement d6finies, est maintenant autorise6 Adisposer du capital social en 

Quatri~mement, le r6le de l'organisme de tutelle est plus limit6. Cet organisme ria plus le droit d'agir 

comme conseiller et de "susciter" la cr6ation de GM. Le Tableau 7 pr6sente la synthbse des 

modifications ayant eu lieu. 

22Le capital social est constitu6 par des parts nominatives souscrites par les membres. 
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Tableau 7: Principales modifications statutaires 

Ancienne loi Nouvelle loi 

Statut I6gal o La coop6rative 
n'est pas une 
personne juridique. 

o La cooperative 
est une socidt6 
civile &personnel 
et capital variable. 

o La totalit des 
personnes physiques 
sont les membres des GM. 

o Les personnes 
physiques choisis
sent leurs statuts. 

o L'adh6sion est 
automatique. 

o L'adh~sion doit 
6tre d~sir6e. 

o Le retrait du 
groupe est interdit. 

o Le retrait du 
groupe est libre. 

Objectifs o D6veloppement des 
activit6s 6conomiques 

o Les coop6ratives 
sont les mandataires 
Atitre non lucratif 
de leurs membres. 

Tutelle o Large pouvoir (y 
compris I'interven
tion quotidienne). 

o Pouvoir moins large. 

Capital o Pas d'obligation 
de constituer un 
capital social. 

o Constitution d'un 
capital social. 

Les nouveaux d~crets apportent aux cooperatives et aux GM une plus grande souplesse. A long 

terme, il est &esp~rer que ces nouveaux textes permettront la d~centralisation des t~ches de I'6tat. 

Plusieurs; 6Ilments doivent tre mis en oeuvre si l'on souhaite que ces nouveaux textes aient un 

reel impact. Tout d'abord, un plan d'action de sensibilisation et d'information doit btre 6labor6. 

Ensuite, il serait bon de decider quel sera l'organisme responsable de la partie assistance aux 

coop6ratives pour I'adoption des nouveaux statuts et pour I'6laboration des r.glements int6rieurs. 

Finalement, rappelons que la solution 6conomique A long terme pour les cooperatives et les GM r6side 

dans la recherche d'un 6quilibre entre les coOts de revient des activit6s entreprises et les revenus pour 

les agriculteurs. A moyen terme, l'introduction d'une forme de credit rural pourrait contribuer &cet 

objectif. 

Les activit6s des coop6ratives soumises A ces nouveaux textes comprennent: (i) 

I'approvisionnement, (ii) des activit6s promotionnelles, (iii) des activit6s sociales, (iv) [a formation, et 

(v) la promotion de la femme. Les activit~s promotionnelles, cr6es grAce A I'appui des organismes 

donateurs sont: (i) les boutiques, (ii) les BC, (iii) les pharmacies, (iv) les magasins de stockage, et (v) 

les moulins. Le Tableau 8 fourni quelques chiffres concemant ces activit6s. 
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Tableau 8: Les Activit~s promotionnelles 

Agadez Diffa Dosso Maradi Tahoua Tillabery Zinder Total 

Boutiques 15 13 18 44 34 41 27 192 
BC 25 3 46 49 63 78 58 322 
Pharmacies 3 2 - 24 36 - 1 66 
Magasins de stockage 26 8 50 28 71 92 74 349 
Moulins 7 18 40 49 32 83 33 262 

Source: Rapport d'actMt6s UNC, Novembre 1988 

Malgr6 l'optimisme qu'ils peuvent engendrer, ilest bon de se demander quel sera l'impact pour 

les BC de ce nouveau d6cret et de cette nouvelle ordonnance. L'impact de ces modifications risque 

d'&tre marginal. La possibilit pour les paysans nig6riens de d6cider librement de faire partie du 

mouvement coop6ratifs est d6j. d'application dans certaines BC. Certains organismes donateurs, 

d~sireux de travailler avec des "membres r6elles", pr~conisent la vente de carte de membres et 

constituent ainsi une partie du capital social. L'adh6sion A la BC est donc librement choisie par les 

paysans et le capital social constitu6 par les membres. 

Pour les BC, ilserait souhaitable d'6laborer un texte sp6cifiant en outre: 

(1) Les buts et objectifs des BC; 

(2) Les activit6s des BC; 

(3) La structure des BC; 

(4) La comp6tence des BC; 

(5) Les druits et les devoirs des membres des BC; 

(6) Les obligations et les sanctions des membres; 

(7) La d~l6gation des pouvoirs des BC; 

(8) La r~mun6ration des rnembres des BC; et 

(9) La constitution et la dissolution des BC. 

L'adoption d'un d6cret incluant ces neuf points conf&rerait aux BC un statut juridique. Elles 

pourralent ainsi n6gocier avec des op~rateurs 6conomiques et 6ventuellemment acqu6rir des pr~ts 

bancaires. Ce dernier point est abord6 dans le paragraphe suivant. 

4.2 Organisme de Crdit 

Le monde rural dolt g~n6rer les ressources n6cLssaires & son d6veloppement si l'on veut 6viter 

que I'6tat ne soit le seul bailleur de fonds. Le Niger ne peut donc se passer d'un organisme de 

financemepri dd monde rural. 

Cet organisme financier doit avoir les moyens de drainer I'6pargne du monde rural et de distribuer 

des cr6dits au m~me niveau. Le drainage et la redistribution au niveau rural sont des 6lments 
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primordials. IIfaut 6viter que I'Apargne du monde rural ne soft drain6e vers les villes. Cette tentation 

de transfert des fonds 6pargnes des campagnes vers les villes peut 6tre forte. Le nombre de 

possibilit~s productives A return 6lev6 est souvent plus importante dans les villes que dans les 

campagnes. 

Pour encourager I'6pargne du monde rural et d6velopper des cr6dits au m~me niveau, ilnous 

semble que la creation d'une "Coop6rative d'Epargne et de Cr6dit" (COOPEC) est appropri6e. En 

effet, comme I'indique la Figure 2, les COOPEC pr~sentent l'avantage de mobiliser I'6pargne des 

m6nages. 

Figure 2: Le Cr6dit rural 

Coop 
Epargne 
Prkts 

Coop Coop Coop Coop Coop 

Union Union Union 

Federation 

Les caract6ristiques des COOPEC sont d'obtenir des capitaux par I'attraction de petits d6p6ts 

garantis. Ces capitaux prennent la forme de pr6ts redistribu~s en priorit6 aux membres des 

coop6ratives. Les BC r6alisent des op6rations leurs permettant de g6n6rer des liquidit6s. Ces 

liquidit6s sont soft gard6es en caisse, soft plac6es sur un compte d'6pargne. IIest donc envisageable 

que les BC effectuent des d6p6ts dans des organismes financiers ayant la forme des COOPEC. Lors 

de nos visites sur le terrain, certains paysans ont exprim6s le d6sir de d6velopper des activit6s 

coop6ratives autour de la BC. Avec la cr6ation d'une possibilit6 de cr6dit rural, les BC pourraient btre 

un p6le d'attraction vilageois autour duquel d'autres activit~s 6conomiques pourraient se d6velopper. 

5. LE TERRAIN: COMPTE RENDU DE NOS VISITES 

5.1 Le Proiet BIT-ACOPAM 

Le BIT-ACOPAM, en partie financ6 par des capitaux norv~glens, est l'un des premiers projets A 

avoir encadr6 des BC dans la r6gion de Maradi. Comme I'illustre I'Annexe B, le projet dispose de 18 

BC implant6es au niveau des cooperatives et de 31 BC implant6es au niveau GM. 

- 22 



La premibre BCC visit~e est celle de Bamo, la seconde est situ6e AAtchidakofoto. Les b~timents 

de ces deux BC sont impressionants. Ius sont en "dur" et chacun & une capacit6 d'environ 75 

tonnes. 23 Ces b~timents sont bien tenu. Ius sont propres et bien organis6s. Le service de la 

protection des v~g6taux de Maradi vient de s'occupei de I'entretien des stocks. 

La structure fonctionelle des BC du projet correspond au schema classique: un comit6 de 

gestion compos6 d'un president, d'un s6cretaire, d'un tr6sorier et d'un magasinier. Les fonctions du 

pr6sident consistent Aconvoquer I'AG, et s'occuper de la campagne de r6cup6ration. Le secr6taire 

ast charg6 de la tenue des documents comptables, documents d'ailleurs pas tr~s bien tenu.24 

Le programme de formation du projet comprend quatre phases: 

i. Une phase de formation de masse; 

ii. Une phase de formation technique; 

iii. Une phase de formation en orgarisation; et 

iv. Une phase d'alphab6tisation. 

Les objectifs de la phase de formation de masse ne semblent pas atteint. Le pr6sident nous a 

indiqu6 que les paysans croient que les membres du comit6 de gestion sont r6mun6r6s. La qualit6 de 

la formation technique et de la formation en gestion n'a pas pu 6tre 6valu~e. Dans les deux BC 

visit6es, les paysans ayant pu b6n6ficier de cette formation ont Wt6 chass6s. En ce qui concerne 

I'alphab6tisation, le secr~taire est le seul alphab~tis6. 

Les d6sirs des paysans sont difficiles Acerner. A la question de savoir quelle est la quantit6 de 

c6r6ales qu'ils sont pr6ts apporter Ala BC pour en augmenter le stock ou pour obtenir des liquidit6s, 

les paysans nous ont indiqu6 qu'ils pr6f6rent garder leurs stocks chez eux ou 6couler leurs c~r~ales 

sur les marches locaux. Ce manque d'inte,'-t pour la BC est surprenant si I'on veut bien tenir compte 

du fait que la demande de cr6ation de la BC 6mane des paysans et que ceux-ci participent A sa 

construction. 

5.2 Le Proiet BIT-Zinder 

Le projet BIT-Zinder a b~n6fici6 de I'experience du projet BIT-ACOPAM. Pendant sa deuxibme 

phase, (la premi6re phase du projet a d~but6 en 1985 et une troisibme phase est pr6vue), le projet a 

privillgi6 I'activit6 BCV par rapport AI'activit BCC. Comme le projet de I'arrondissement de Maradi 

(BIT-ACOPAM), le projet BIT-Zinder diversifie ses activit6s, des d6p6ts pharmaceutiques et des 

23 Les magasins de stockages du projet, d'une capacit6 de 45, 50 ou 75 tonnes sont construits avec la 

participation de la population. La dotation initiale (PAM) couvre 10% des besoins pendant la soudure. 

Elle n'est pas remboursable. 

24 Le livre de caisse dont I'importance est 6vidente vu I'introduction dans les BC de ventes au 

comptant contient des kg au lieu de montants. 
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activit~s f~minines ont W mises en oeuvre. Les donn6s concernant le projet sont presente6s & 

I'Annexe C. Ces donn6es ne concernent que le d6partement de Zinder. Lors de nos visites sur le 

terrain la BC d'Aroungouza a6t0 visit6e. 

Les b~timents abritant les BC du projet sont de deux types: 

i. 	 Magasin en semi-dur d'une capacite de 30 tonnes. 

ii. 	 Magasin hybride r6alis6 &I'aide de deux contenaires m6talliques et d'un batiment 

central en semi-dur. La capacit6 totale de ce type de BC est d'environ 85 tonnes.25 

Le projet BIT-Zinder 6tant plus ou moins une 6manation du projet BIT-ACOPAM de Maradi, le 

schema organisationel et les fonctions des membres des coop6ratives et des GM sont similaires. 

Le comit de gestion assure le fonctionnement des BC.26 Aux quatre membres de ce comit6 

s'ajoute deux commissaires aux comptes. 

Les documents comptables sont bien tenus: 

i. 	 Livre de caisse; 

ii. 	 Cahier de distribution; 

iii. 	 Cahier de r6cup6ration; 

iv. 	 Carnet de regu; 

v. 	 Fiche de stock; 

vi. 	 Cahier des adherents; et 

vii. Livre de banque. 

Les totaux sont plus ou moins r6guli6rement r6alis6s et aucune erreur importante n'a t6 relev~e. Ceci 

est certainement i6Al'importance du suivi et des recyclages r6alis6s par les techniciens du projet. Le 

suivi s'effectue pendant trois ou quatre compagnes de commercialisation et des s~minaires de 

recyclage sont organis6,,; pour les membres du comit6 de gestion. 

Le BIT-Zinder Apour objectif de travailler avec des membres reels. En vue d'assurer la r6alisation 

de cet objectif, des caries de membres ont Wt6 mises en vente. 

5.3 Le Proiet GTZ 

Le projet GTZ tente 6galement de d6velopper le monde rural. Ce projet regroupe 62 BC 

implant6es au niveau du village. Dans le cadre de notre 6tude, deux BCV ont t6 visit6es: la BCV de 

Founkoye et la BCV de Sabon-Gary. 

25 Selon les techniclens du projet, ce type d'organlsation rdu.t le coOt de construction. 

26 C'est encore le service de la protection des v6g~taux qui assurent I'entretien des stocks. L.e projet 

finance I'op6ration. 
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Le capital de depart des BCV du projet GTZ est constitu6 par des apports en nature de 50 kg de 

c6r6ales par famille. Ce fonds de roulement initial, remboursable en quatre annuit6s sert Ala cr6ation 

d'autres BCV. Depuis 1990, le projet pr6conise les ventes au comptant.2 7 Les techniciens 6voquent 

trois raisons justifiant cette modification du syst~me de gestion des BC: 

i. Les ventes au comptant facilitent la gestion des BC. 

ii. Pendant las ann6es d6ficitaires, les ventes au comptant pennettent aux paysans de 

s'alimenter en c~r6ales dans d'autres zones 

iii. Les ventes au comptant roduisent les possibilit~s de "tricherie". 

Les crit6res d'implantation des BC du projet GTZ sont similaires 6 ceux des autres projets visit6s. 

Les b~timents abritant la banque sont construits par la population, ceux-ci sont en "banco". Dans les 

BC visit6es, les paysans stockent du mil, du ni~b6 et des engrais. 

Les BC du projet GTZ sont g6r6es par six paysans: (i) deux pr6sidents, (ii) un secr6taire, (iii) un 

tr6sorier, et (iv) deux commissaires aux comptes. L'un des pr6sidei its est actif. Ses fonctions incluent 

la convocation des AG, la compagne de distribution et la compagne de r6cup6ration. Le second 

pr6sident ne dispose que du titre honorifique de pr6sident. IItn'a pas de r6els pouvoirs de d6cision. 

Ce d6doublement des (ionctions "pr6sidentielles" peut sembler surprenant. Cependant, Iorsque I'on 

sait que c'est le chef du village qui d6tient ce titre honorifique, on comprend ais6ment que les 

techniciens du , 'ojet ont trouv6 ici un moyen de n~nager les susceptibilit6s. Le secr6taire est charg6 

de la tenue des documents comptables et de l'6tablissement des procbs verbaux. Les documents 

comptables, similaires A ceux utilis6s par les autres organismes donateurs, comprennent un compte 

d'exploitation simplifi6. Ce compte d'exploitation inclu les charges salariales,2 8 les charges 

d'entretien et la sacherie. Les produits sont constitu6s par le chiffre d'affaire "potentiel'.2 9 

La formation des membres du comit6 de gestion s'effectue pendant la saison s6che au Centre de 

Perfectionnement Technique le plus proche. Celle-ci d'une dur6e de dix jours semble ad6quate si I'on 

en juge par la qualit acceptable de la tenue des documents comptables. 

L'Annexe D contient des informations techniques r6colt6es en matinre de stockage. 

27Avant 1990, les BC du projet pratiquaient des pr~ts en nature moyennant un taux d'int6r6t de 50%.
 

28 Si le remboursement des pr~ts s'effectue A100%, les membres du comit6 de gestion reqoivent 2%
 

des int6r~ts perqus.
 

2 Les techniciens du projet pr6conisent un prix de vente 6quivalent Acelui du march6 moins 5%.
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5.4 Le Proiet FAO 

Le projet GCP-NER-026-NET, financ6 par les Pays-Bas est exc6cute par la FAO. Ce projet g~re 

deux programmes de constitution de BC, 30 BC FAO et 49 BC SNV. Les BC, insLal!ees au niveau des 

cooperatives, regoivent des palettes et des dotations de fonctionnement non remboursables. 

Nous avons rassembl6 des informations techniques concernant 11 BCC (voir Annexe E) installes 

dans I'arrondissement d'Ouallam. La BCC de Diguinassa ainsi que celle de Banimate ont 6t6 visit6es. 

Ces deux BCC r6alisent des ventes au comptant et g6nbrent des liquidit~s dont le montant s'6l6ve A 

2,851,000 FCFA. Les magasins de stockage sont d'une capacit6 d'environ 50 tonnes. 

L'organisation des BC et les fonctions des membres du comit6 de gestion sont similaires Ace qui 

a 6t6 pr6sent6s pr6cedement. 

Les documents comptables sont bien tenus (carnet de requ, livre de stock et livre de caisse). La 

formation en comptabilit6 semble atteindre ces objectifs. Dans le cadre des BC visit6es, nous avons 

m~me pu observer des proc~s verbaux. En matibre de formation, le projet recrute un instructeur au 

niveau du village. Celui-ci, charg6 de la formation des membres du comit6 de gestion, regoit un 

salaire mensuel. 

Les paysans de la deuxibme BC visit6es ignorent Aqui appartient la BC. Ils indiquent que celle-ci 

est la propri6t6 du responsable USRC nous accompagnant. Le projet FAO r6alise ses activit6s en 

collaboration avec les structures administratives nig~riennes. Cependant, il nous semble important de 

responsabiliser les paysans. Ius doivent prendre conscience de leurs propri6t~s, de leurs devoirs et de 

leurs droits. 

Le r61e du repr~sentant de I'USRC est predominant dans la gestion des BC du projet. Le suivi des 

BC FAO et SNV doit tre assur6 par les USRC qui regoivent des dotations en carburant pour une visite 

mensuelle. Le projet, qui semble avoir b~n~fici6 de bonnes conditions pour son d6marrage pr6voit la 

retribution des membres du comit6 de gestion. 

5.5 Le Proget C, j 

Au Niger, :e CAV a entrepris de dynamiser les BCC et plus particulirement les 6changes 

inter-banques. Des ventes au comptant sont r~alis6es entre les zones exdentaires et les zones 

d6ficitaires selon le sch6ma pr6sent ci-dessous: 
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Figure 3: Organisation du projet CAV 
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Le CAV dispose actuellement de 51 BC dont quatre sont situ6es en zones ex6dentaires et 47 en 

zones d6ficitaires. Selon les responsables de projet, les quatre BC de la zone exc6dentaire assurent 

I'approvisionnement A des prix raisonnables (en moyenne 20% en dessous des prix fixes sur le 

march6) des 47 BC en zones d6ficitaires. A priori donc, le dynamique des 6changes coop6ratifs du 

CAV semble contribuer largement 6 l'objectif d'auto-suffisance alimentaire. 

En tant qu'ONG "plus ou moins" d~tach~e de rUNC, le CAV soutraite avec le CLUSA oul s'occupe 

de la formation des int~ress6s. Celle-ci semble atteindre ses objectifs, les paysans se plaignent 

cependant de ne pas avoir requ de formation concernant r'entretien des stocks. L'apport initial du CAV 
1,500,000 FCFA (120 tonnes par BC) est rembourser. Nos visites sur le terrain nous ont amen6es A 

visiter la BC de Dangazi et celle de Fanaka. Dans ces BC les b~timents sont en dur, propres et bien 

tenus. 

6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

A court- et moyen-terme, il est probable qu'avec I'aide des donateurs, les BC participeront A 

I'ach~vement de I'objectif a'autosuffissance alimentaire. 

A long-terme, il est 6 esp6rer que par leur intervention dans le ravitaillement, les BC pourront 

encourager I'autonomie villageoise. Elles renforceront alors la solidarit6 au niveau local et assureront 

le d6veloppement d'autres activit6s. 

La politique actuelle concernant les r6formes du secteur agricole pr6conise la r6duction de 

l'intervention de I'6tat et I'6mergence du secteur priv6. Une des fagons d'atteindre cot objectif est de 

recourir & la participation villageoise. Cette participation accrue peut-6tre r.alis6e par le biais de la 

creation d'entreprises locales. Les BC existant actuellement et les BC Acr6er doivent 6tre am~nag~es 

de sorte &devenir de r6elles entreprises locales. 
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L'analyse de la situation actuelle Indique que trois 6l6ments doivent 6tre privill6gi6s si I'on 

souhaite que les BC atteignent un jour ce statut d'entreprises locales. II s'agit de (i) d'amplifier la 

formation regue par les membres du comit6 de gestion, (ii) d'assurer la rentabilit6 des BC et 

I'harmonisation de leur fonctionnement, (iii) d'am~nager le cadre institutionel dans lequel les BC 

6vo!uent. 

6.1 La Formation 

Les BC doivent tre g6r6es par des organisations villageoises. L'objectif &atteindre est donc que 

les banques fonctionnent sur une base autonome. Elles doivent btre ind6pendante des organismes 

officiels. Bien qu'il soft sans doute pr6matur6 de tirer des conclusions d6finitives concernant les 

programmes de formation, il nous semble ad~quat de rappeller qu'un effort important doit Otre 

d~ploy6. A cet 6gard, deux recommandations 6mergent: 

(1) Les programmes de formation doivent imp6rativement amplifier le volet "information". Ce 

volet constitue la condition n6cessaire A la r6ussite de l'op6ration BC. Les BC, comme d'autres 

d'actvit6s de d6veloppement mises sous le contr6le des villageois, risquent de disparaitre si un 

effort important r'est pas r6alis6 dans ce sens. 

(2) La formation doit 8tre un processus "continu". L'aspect suivi de la formation dot 6tre amplifi6. 

Les techniciens des projets doivet 6tablir et utiliser des critbres pour 6valuer la formation des 

paysans et envisager des programmes de recyclages. 

6.2 La Rentabilit6 des BC et rHarmonisation des BC 

La r6ussite de l'op6ration BC exige que celles-ci soient des entreprises rentables. Les BC 

effectuant des op6rations en nature ne nous semblent pas r6pondre A cette exigence. Outre les 

difficutdes li6es A la r6cup6ration des c6r6ales pr8t6es, les BC effectuant des op6rations en nature 

pratiquent un taux d'int6rdt n6gatif sur les quantit6es pr6t6es. Nous recommandons donc que: 

(3) Le.s BC r6alisent des ventes au comptant. 

Dans ce cas, la responsabilit6 des membres du comit6 de gestion sera de s'assurer que la 

banque dont ils ont la charge g6n~re une marge nette positive. Leurs responsabilit6s inclura 

6galement la gestion des cp6rations de la banque, c'est-&-dire: (i) I'achat, (ii) le stockage, et (iii) la 

vente. 

L'achat: L'exp6rience a montr6 que les BC sont souvent confront6es Ades difficult6s li6es & 

'approvisionnement. Les quantities de c6r.ales offertes A la BC sont souvent insuffisantes. La 

p6nurie des approvisionnements est la cons6quence de plusieurs 616ments. Le premier est 

certainement i6 &la localisation des BC dans des zones marginales et d6ficitaires. Ces zones ont par 

d6finition une production faible. Le second 616ment susceptible d'entraver la bonne marche de 

l'op6ration d'approvisionnement est li6 aux agriculteurs. Comme mentionn6 pr6c6dement, nombreux 

sont les agriculteurs qui pr6f~rent garder leurs stocks chez eux ou les vendre sur les march6s locaux. 
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IIest donc important que la premiere phase de la formation ale pour objectif d'expliquer aux paysans 

quels sont les avantages potentiels des stocks collectifs si 'on souhalte les convaincre de vendre en 

priorit6 A la BC. En fait, si les BC deviennent des entreprises rentables, I'avantage principale qu'elles 

offriront sera un service Ade meilleures conditions. 

Le stockaqe: Le stockage des c6r6ales dolt 6galement Wtre abord6 avec pr6caution. 

L'organisation du magasin de stockage, le nettoyage de celui-ci et la protection contre les insectes 

doivent tre envisages soigneusement. Lorsque 'ann6e aura t6 tr~s bonne, il est possible que la 

demande de c6r~ales sot inf6rieure A l'offre. Les membres de I'AG et du comit6 de gestion devront 

d cider de l'affectation des exc:dants. Dans ce cas, l'organisation des banques CAV offre une 

solution. 

La vente: La troisibme phase de I'actvit6 du comit6 de gestion, la vente, est sans conteste la plus 

d~licate. La d6termination du prix de vente et donc des coCts de revient est I'6lment central de 

l'op6ration. Nos visites sur le terrain indiquent clairement que I'tat actuel des connaissances des 

paysans en matibre de comptabilit6 et de gestion ne leur permet pas de fixer correctement les prix. 

En ce qui concerne les coOts de revient. nous sugg6rons que soit comptablis6: (i) les achats 

valoris6s au prix d'achat, (ii) les report des ann6es ant6rieurs valoris~s au cort de revient de ces 

ann6es, et (iii) les corts directes et indirectes li6s & 'exploitation. Ces corns incluent les frais li6s A la 

sacherie, les r6mun6ration, les frais de transport, les corts d'entretien, les corts des r6parations, les 

charges administiatives, les charges financibres et des frais pour I'ammortissement des b.timents et 

du materiel. 

II incombe aux organismes donateus d'aider les paysans a r6aliser ces trois phases de la gestion 

des BC. Nous pensons que la tdche de ces organismes pourrait 6tre simplifi6e si les BC 6taient 

harmonis~es et si leur structure 6tait rationalis6e. A cet 6gard, nous proposons que: 

(4) Les BC soient harmonis6es.
 

Les crit~res d'implantation des BC doivent 6tre revu et corrig6s. Les crit6res suivants semblent
 

pertinents: 

i. Le dynamisme de la population et la structure du village sont les critbres 

determinants. Sans un soutien et une participation massive des villageois, les BC 

sont t6t ou tard condamn6es AI'6chec. 

ii. L'alphab~tisation des villageois am6liore la gestion de la BC. Cependant, comme 

indiqu6 pr6c6dement, il n'y a aucune raison de p~naliser a priori un village dans 

lequel le nombro d'alphab6tis6 est faible. Ce qu'il faut c'est envisager des 

programmes de formation Aplusieurs nveaux. 

iii. L'adjonction des critbres concernant I'accesibilit6 de la zone et la constitution du 

capital par I- population est souhaitable. 

La structure organique des BC devrait inclure une AG ainsi qu'un CG. Outre le pr6sident, le 

tr6sorier, le magasinier et le secr~taire, le CG devrait inclure le chef de village. 

- 29 



Les documents comptables devraient 8tre rationalis6s. Dans un premier temps, les fiches de 

stock et le livre de caisse sont suffisants. Le livre de caisse enregistera les mouvements d'esp~ces: 

achat et vente et les fiches de stocks les mouvements en nature. Cette rationalisation permettra 

certainement une meilleure qualit6 de la tenue des documents. Des cartes de membres et un registre 

des membres doivent 6galement tre tenus. 

(5) IIfaudrait envisaqer la cr6ation d'une O.N.G. responsable des op6rations des BC. Celle-ci 

aurait pour but d'aider les organismes donateurs a harmoniser leurs efforts. 

Avant d'aborder I'aspect institutionel de I'activit BC, signalons que le r61e des femmes dolt Otre 

amplifi6s. Les femmes participent souvent activement Ala commercialisation des c6r6ales. De plus, 

elles sont souvent responsable du ravitaillement. Elles devraient donc 6tre encourag~es &participer 

aux decisions et apporter IeL.s concours aux op6rations de la BC. 

6.3 Aspect Institutionnel 

IIest 6galement souhaitable que le gouvemement nig6rien donnent Ases groupements villageois 

un r6el statut juridique. Comme nous I'avons mentionn6 dans notre rapport, le d6cret no 89-079 et 

l'ordonnance no 89-100 concernant les coop6ratives et les GM modifient le statut des organismes 

coop6ratives. A cet 6gard, un petit document contenant les quatres modifications majeures apport~es A 

la 1oi doit tre divulgu6. Les techniciens des projects et les paysans doivent 8tre inform6s. Ceci nous 

amine Anos derni~res recommandations: 

(6) Un document dolt 6tre divulq6, celui-ci doit informer la population des modifications 

concernant: 

i. 	 le fait que les coop6ratives et les GM doivent avoir une r6elle activit6 6conomique; 

ii. 	 les coopdratives et les GM ont maintenant le statut d'une socit civile &capital 

variable; 

iii. 	 I'automatisme du statut de membres des coop6ratives et des GM est abandonn6; 

iv. 	 Les coop6ratives et les GM peuvent disposer de leurs capitaux en cas de dissolution. 

(7) Un nouveau d6cret sp6cifiant le concept. l'objectif et les fonctions des BC devraient tre 

pr6par6 et soumis aux autorit~s. IIest souhaitable que ce d~cret sp6cifie: 

1. 	 les buts et objectifs des BC; 

2. 	 les activit6s des BC; 

3. 	 la structure des BC; 

4. 	 la competence des BC; 

5. 	 les droits et les devoirs des membres des BC; 

6. 	 les obligations et les sanctions des membres; 

7. 	 la d6l6gation des pouvoirs des BC; 
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8. la r6mun6ration des membres des BC; 

9. la constitution et la dissolution des BC. 

L'adoption d'un d~cret incluant ces neuf points confbrerait aux BC un statut juridique. Elles 

pourraient ainsi n6gocier avec des op6rateurs 6conomiques et 6ventuellemment acqu6rir des pr~ts 

bancaires. En matibre de pr~ts bancaires, les BC g~n6rant des liquidit6s pourraient utiliser les services 

des COOPEC. 
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ANNEXE A: TERMES DE REFERENCE
 

1. Mission 

a. Etudier les possibilit6s d'adoption et de promulgation d'un d6cret ou arrbt6 conf6rant & ces 
banques cdr6alibres un statut juridique leur permettant d'acqudrir des prbts bancaires, de 
n6gocier avec des op6rateurs 6conomiques et enfin d'ester en justice. 

b. Evaluer les stocks au niveau d'un 6chantillon de banques cdr6ali~res et de d6gager des 
recommandations pour une meilleure dvaluation des stocks. 

c. Analyser la structure organique, le syst6me de gestion comptable et proposer un sythme 
adapter &la situation de ces banques et maitrisable par les int6ress6s. Envisager des 
stages de formation pratique pour les gestionnaires. 

d. Etudier les possibilit~s avec les int6ress6s de la creation parallble d'une caisse d'6pargne et 
de credit appelde , octroyer des pr~ts d'investissernent d'un certain montant afin de garantir 
les pr ts. 

2. M6thodologie 

a. Visites 6 Niamey: 
(1) 	 Recherche documentaires 
(2) 	 Visite aux donateurs int6ressds. 

b. Visites sur le terrain: 
(1) 	 Enqu~te de 10 banques cdralires 
(2) 	Visite des organisations locales, 6tatiques et priv6es aux lieux d'implantation des 

banques. 

3. Calendrier d'ex6cution 

Le consultant dispose de 3 semaines de visites sur le terrain et une semaine aux USA pour 
achever le rapport. 
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----- --------------------------------------------------------------------

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

ANNEXE B: LES STOCKS DU BIT-ACOPAM
 

BIT-ACOP.M 

BCC Nombre Stock Qtes a Stock Solde a
benefi4. inl:a! :_.u. _.989-.990 recue 

i A:9 idakfo8o 196 29,750 42,462 21,062 21,400 49.50 
2 Atcr.1afa 513 30,00o 43,566 22,67: 9,995 77.11 
2 ada::.,a 
45Bamo 

-!20 
634 

22, 2CC 
2-,800 

:652 
:, 

1, 7C: 
:i362 

'7, 225 
6,453 

532 
53.'7 

5 3atnaka 226 20,202 5,26.0 :0,5:4 22,546 57.-9 
6 .adakcr. :56 20.200 22,249 12,304 0,945 52.52 
7 Dadan: 2:2 20,00 42,756 4,962 7,796 3.77 
3 Dan AL Sazcua 
9Dan:ou : 

157 
222 

2),200 
25,000 

Z5,46: 
27,240 

-3,072 
_2,500 

5 ,89 
22,742 

58.:0 
36.25 

1.0 "an :er= 433 22,000 22,392 2C, 777 2 15 52.22 
Ii Dan 17or:70 23,740 25,250 15600 6,650 73.66 
:2 Dan Ma . 108 29,84 2,1 -: 6,57: 77.6 
:2 Dara 449 22,2:0 25,:54 :5,00 204-4 42.63 
14 -arrue 352 i9,00 22,26" 26, 79 3 572 35.22 
:3e, 276 13,700 27,297 :5,2:5 8,079 70.42 
:6 Fazcuma 33 20,000 45,750 29.967 :5,7S3 65.50 
7 au: 20 ,30 37 7,300 3,07 70.25 
:2antzudu 214 20,00 45,564 26,300 9,56- 79.21 

:9 Guidan aladima 124 6,00 20,713 :,236 5,482 73.54 
20 Gu:dan aweve 685 25,000 6,511 25,155 1,356 66.50 
21 
22 

Gu .an Wari 
Kanan 3akache 

893 
250 

22,000 55,6a7
2S,:55 

50,16 8 
2:,657 

5,5.9
6,498 

90.09 
76.92 

23 Korin La-dj1a i63 25,650 51,735 46 500 5,225 89.56 
24 Kozar :I 3 :4,220 19, 7S 2,000 7,_78 62.57 
25 Koudou 
25 Cura 

350 
189 

20,000 6,5z50 
,o000 21,437 

22, 575 
-6,129 

38,975 
5,308 

36.66 
75.24 

27 Roum ou 315 20,000 39,696 12,471 26,225 33.94 
28 Sabar 276 20,200 54,543 3 13 21,230 61.08 
29 Sae Sabcua 296 20,000 37,5:- 5,950 22,36Z 42.:6 
30 Sar'a 394 20,000 24,565 :9,256 5,329 78.32 
31 Sark-n Arewa 350 :4,400 :1, 60 :7,200 :3,960 55.20 
32 Sar':n :zacussa 56 i0,000 11,046 9,300 1,746 84.19 
23 Soli 279 20,000 50,055 32,646 17,409 65.22 
34 Tagriss 262 20,000 44,977 32,655 12,322 71 60 
35 Tapkir. Guia 75 20,000 54,205 29,663 24,542 54.72 
36 Wakasso 266 20,000 .6,230 24,2214 32,066 43.02 
37 Zarounmeva 640 20,588 31,056 28,300 2,756 91.12 
38 Aizadan i03 9,000 12,093 .1,500 593 95.10 
39 A::anane 65 6,000 7,500 7,500 0 100.00 
40 Janbacuchi 60 6,000 10,000 9,500 500 95.00 
41 Mailamoua 63 7,500 7,500 0 100.00 
42 Nanava 
43 Guidan K<aabeve 

67 
90 9,000 

5,500 
:1,:0 

5,500 
1,250 

0 
0 

i00.00 
100.00 

44 Guldan Taweve 85 6,200 10,00 6,701 3,799 63.32 
45 2ssawane 76 7,000 7,500 7,500 0 100.00 
46 In Walla 89 6,000 7,335 6,250 1,085 85.21 
47 Kalgo 50 5,000 7,300 7,800 0 100.00 
48 Guidan Kache 86 5,750 5,750 0 100.00 
49 af in Xaf in Kassao 47 12,500 12,300 200 98.40 

STATIST:QUE 
Total 12,215 76!,678 1,466,14! 979,969 486,172 
Mean 249 17,713 29,921 19,999 9,922 73.107 
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--------------------------------------------------------- -------- 

BCV Nombre Stock Qtes a Stock Solde a %
 
benefi. initial recuo. 1989-1990 recup. recut
 

-1 Gakoudi 30 9,180 10,387 7,300 3,087 70.28 
2 Kanan Bakache 250 28,155 21,657 6,498 76.92
3 Kotare 133 14,220 19,178 12,000 7,178 62.57
 
4 Sarkin Haoussa 56 10,000 11,046 9,300 1,746 84.19 
5 Zarounmeya 640 20,58a 21,058 26,300 2,758 91.12
 
6 Aitadan 103 9,000 12,093 11,500 593 95.10
 
7 At:antane 65 6,000 7,500 
 7,500 0 100.00

3 Janbaouchi 80 8,000 :o,0o0 9,500 500 95.00 
9 Mallamoua 63 7,500 7,500 0 100.00


10 Nanaya 67 8,500 8,500 
 0 100.00
 
11 Guidan Kiabeve 90 9,000 11,250 11,250 0 100.00
 
12 Guidan Taweve 85 8,000 10,500 6,701 3,799 63.82

13 7ssawane 
 76 7,000 7,500 7,500 0 i00.00

14 7n Walla 89 6,000 7,335 6,250 1,085 85.21 
15 Kalgo 50 5,000 7,300 7,800 0 100.00
 
16 Guidan Kache 86 
 5,750 5,750 0 100.00
 
17 Kafin Kafin Kassao 47 12,500 12,300 200 98.40
 
18 Dan Kori 170 23,740 25,250 18,600 6,650 73.66
 
............-----------------------------------------------------------------


STATISTIQUE
 
Total 2,180 135,728 233,302 199,208 34,094

Mean 121 10,441 12,961 11,067 
 1,894 88.682
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------ ------------------------------------------------------

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

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

ANNEXE C: LES STOCKS DU BIT-ZINDER
 

BIT--ZINDER 

BCC Nbre Stock Crtn. Qtes Stock Solde % recup.
 
benef. Init. Recup. 89-90 Recup. Zinder
 

! Jambirdji - 20,000 - - 37,550 37,550 100% 

2 Bevkori - 20,000 - - 44,950 44,950 100% 

3 Angeol Keore 
4 Kcudidihi 

-
-

15,000 
17,500 

-

-

-
-

19,087 
16,800 

19,087 
16,aO0 

100% 
100% 

5 Kcunjanjan 
5 angcudaou 

-
-

20,000 
25,000 

-

-
-
-

33,340 
43,280 

3,840 
43,230 

:20% 
100% 

7 KaZofou - !7,500 - - 27,633 27,638 100% 
8 Dcundou - 22,000 - - 29,775 23,225 78% 

9 Gazamni - 25,000 - - 23,500 24,350 104% 
10 Dagradi 
11 Gagawa 
12 Saben Kafi 

-
-
-

15,000 
20,000 
20,000 

-
-
-

-
-
-

21,100 
33,615 
25,589 

-1,600 
33,615 
25,589 

55% 
100% 
100% 

------ -----------------------------------------------------
Stat.Tot 227,000 356,724 341,524 

Mean 19,750 29,727 28,460 95% 

BCV Nbre Stock Creati Qtes Stock Solde % recup.
 
benef.initial Recum. 89-90 Recup. Zinder
 

-------------------------------------------------i----------

1 Mazanya - 5,000 - - 6,505 6,568 !01% 

2 Tick - 5,000 - - 10,000 10,000 100% 

3 Doungouzourou - 5,000 - - 8,700 8,298 95% 

4 Majan Kare - 5,000 - - 5,000 5,000 100% 
5 Rubunji - 5,000 - - 6,000 6,000 100% 
6 Katourje - 5,000 - - 5,000 5,043 101% 
7 Mat,.-:awa - 5,000 - - 4,000 4,150 104% 

8 Moa - 0,000 - - 12,450 8,200 66% 

9 Sabon Roua - 7,000 - - 8,750 7,837 90% 

10 Gueza II - 7,000 - - 10,750 11,450 107% 
11 Aroungouza - 8,000 - - 14,500 14,000 97% 

12 Maikombouroua - 8,000 - - 12,000 8,100 68% 

13 Kagna Wame - 10,000 - - 10,000 10,000 100% 
14 Tchidassaou - 4,000 - - 4,000 3,600 90% 

15 Garin Kwari - 8,000 - - 8,000 8,275 103% 

16 Daganou - 6,000 - - 6,030 6,000 100. 
17 Gongoeboul - 6,000 - - 6,000 6,550 109% 

18 Kwarin Toumni - 7,000 - - 7,000 3,700 53% 

19 Daouzche - 5,000 - - 7,665 9,500 124% 
20 Ganawa - 5,000 - - 6,250 6,950 111% 

21 Birgi Baba - 7,000 - - 7,000 6,250 89% 

22 Marekou - 8,000 - - 8,000 7,700 96% 

23 Axmsoudou - 9,000 - - 9,000 9,600 107% 

24 Daratchama - 5,000 - - 5,000 4,300 86% 

25 Roua Koussa - 4,000 - - 14,468 14,468 100% 
26 Guellam - 4,000 - - 11,550 11,550 100% 

27 Garazou - 4,000 - - 12,820 12,820 100% 

28 Daoutcha - 4,000 - - 12,150 1.2,150 100% 

2F Kanakazou - 4,000 - - 6,300 6,300 I00% 

;0 Kageria - 4,000 - - 5,400 5,750 106% 

31 Gassari - 4,000 - - 5,375 5,375 100% 

32 Karbo - 5,000 - - 7,450 7,450 100% 
33 Bargoudi - 4,000 - - 7,600 7,600 100% 
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34 Kiringuim - 9,000 - - 9,000 9,200 102% 
35 Alkamaram - 4,000 - - 4,000 3,900 97% 
36 Komi Zabewa - 5,000 - - 5,000 5,000 100% 
37 Bassori - 6,000 - - 6,000 4,920 82% 
38 Guirdiguiski - 8,000 - - 8,000 7,700 96% 
39 Kaoutchilim - 10,000 - - 10,000 9,800 98% 
40 Karamba - 4,000 - - 4,000 2,900 72% 
41 Wodo - 7,000 - - 7,000 7,500 107% 
42 1jeje - 5,000 - - 7,813 6,888 88% 
43 Ei-Daweye - 5,000 - - 7,600 6,000 79% 
44 Maidiga - 5,000 - - 12,250 7,950 65% 
45 Maidachi - 5,000 - - 8,150 8,450 104% 
46 Badoukaye - 5,000 - - 9,300 8,050 87% 
47 Zeni - 5,000 - - 11,250 11,250 100% 
48 Changneta - 5,000 - - 7,500 7,450 99% 
49 Zomoto - 5,000 - - 8,500 8,500 100% 
50 Dakoira - 5,000 - - 7,813 7,813 100% 
51 Bakari - 5,000 - - 5,700 5,300 93% 
52 Guidan Bakous - 5,000 - - 7,500 7,150 95% 

53 Guidan Bija - 5,000 - - 7,500 7,400 99% 
54 Guidan Ranao - 5,000 - - 7,300 6,000 82% 
55 Bourourou - 5,000 - - 6,700 6,600 99% 

56 Dan Dardou - 5,000 - - 7,813 7;813 100% 
57 Takoukout - 8,000 - - 8,000 8,000 100% 
58 Garin Nori - 7,000 - - 7,000 4,575 65% 
59 Farin Toudou - 7,000 - - 7,000 5,100 73% 
60 Kokaram - 7,000 - - 7,000 7,000 100% 
61 Mai-Sap-Sap - 8,000 - - 8,000 8,000 100% 

Stat.Tot 357,000 483,372 456,743 
Mean 5,852 7,924 7,488 95% 
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----- ----------------------------------------------------------

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

ANNEXE D: LES STOCKS DU GTZ
 

GTZ 

A recup. Impayes Total a Recup. Reste a Taux de
 

BCV 1989 (kg) anter. recup. (kg) recup. recup.
 

1 Samo 10,050 10,565 20,615 12,800 7,815 62.09% 

2 Guidan Kago 5,025 6,173 11,198 9,000 2,198 80.37% 

3 Karadji Sud 0 10,216 10,216 7,200 3,016 70.48% 

4 Tcudouni 0 4,999 4,999 2,800 2,199 56.01% 

5 Tchala MG 0 970 970 0 970 0.00% 

6 Tchaia Agali 0 1,027 1,027 145 882 14.12% 

7 Samo Peulh 11,100 0 11,100 11,100 0 100.00% 

3 Adouna 0 5,305 5, 05 4,000 1,805 68.91% 

9 Galmouwa 5,212 9,955 15,167 '2,573 2,597 2.3% 

10 Tchibaro 0 1,225 1,225 150 1,075 12.24% 

11 Latchiaua 11,115 12,950 24 ,065 9,336 14,729 38.79% 

12 :mba1 an 6,193 7,8-0 4,003 9,400 4,60 67.13% 

13 Damargcu 0 5,490 5 490 5, 490 0 00% 

14 Agoumaua 2,850 8,65c 1_500 7,900 3,600 68.70% 

15 Kehehe Sed 12,287 0 12,237 4,700 7,587 33.25% 

!6 Kehehe Peulh 4,162 0 4,162 1,800 2 362 43.25% 

1- Founkove 19,380 9,520 28,900 17,400 11,500 60.21% 

18 Kafou Dabagni 450 15,300 15,750 8,200 7,550 52.06% 

19 Kafou R. 300 2,900 3,200 1,000 2,200 31.25% 

20 Aiibou 0 11,250 11,250 3,550 7,700 31.56% 

21 Tchinkaki 0 15,750 15,750 5,200 10,550 33.02% 

22 Guicane 0 1,202 1,-02 750 452 62.40% 

23 Bagney Gorba 16,850 7,562 24,412 13,000 11,412 53.25% 

24 Bacney T.G. 5,250 6,250 11,500 5,600 5,900 48.70% 

25 Bagnev Tchedi 0 4,350 4,350 3,650 700 83.91% 

26 Kounkouzout 3,600 10,912 14,512 8,600 5,912 59.26% 

27 Kclloma 4,350 23,925 28,275 11,450 16,825 40.50% 

28 Sabon Gari 9,432 1,062 10,494 9,100 1,394 86.72% 

29 Konreva 1,200 0 1,200 1,200 0 100.00% 

30 Lilingo 2,700 6,175 8,875 3,450 5,425 38.87% 

31 Tchinahar 2,287 4,287 6,574 4,250 2,324 64.65% 

32 Minao 3,862 425 4,287 2,900 1,387 67.65% 

33 Chakort 0 5,925 5,925 2,925 3,000 49.37% 

34 Mountcheri 4,200 958 5,158 4,875 283 94.51% 

35 Moujia 2,100 600 2,700 2,700 0 100.00% 

36 Faska 10,800 0 10,800 10,800 0 100.00% 

37 Kolkoli 8,025 283 8,308 8,020 288 96.53% 

38 Toukoussa 2,775 0 2,775 - - -

39 Toukoussa P. 19,350 0 19,350 19,350 0 100.00% 

40 Gao Moussa . 0 1,275 1,275 100 1,175 7.84% 

41 Gao Moussa II 600 800 1,400 775 625 55.36% 

42 Gatrarua 787 1,000 1,787 875 912 48.96% 

43 Ararvaye 3,654 0 3,654 1,950 1,704 53.37% 

44 Magheur M. 300 1,150 1,450 550 900 37.93% 

45 Magheur T. 963 3,750 4,713 2,225 2,488 47.21% 

46 Magheur K. 3,075 1,610 4,685 2,890 1,795 61.69% 

47 Magheur N. 3,561 910 4,471 2,390 2,081 53.46% 

48 Magheur G.G. 2,583 1,450 4,033 2,450 1,583 60.75% 
49 Magheur D. 3,150 2,975 6,125 3,075 3,050 50.20% 

50 Falali 1,447 1,475 2,922 1,525 1,397 52.19% 

51 Talaskia 804 2,787 3,591 1,600 1,991 44.56% 
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52 Roubao 2,587 175 2,762 1,700 1,062 61.55%
 
53 Zardana S. 2,217 100 2,317 1,100 1,217 47.48%
 
54 InKafir 330 500 830 4C0 430 48.19%
 
55 Inguina 367 850 1,217 500 717 41.08%
 
56 Rafin Saki 1,275 500 1,775 1,150 625 64.79%
 
57 Galatan 150 1,100 1,250 400 850 32.00%
 
58 B.T. Awanchal 3,075 1,050 4,125 0 4,125 0.00%
 
59 B.T. Zardana 0 700 700 300 400 42.86%
 
60 Gadda 12,049 1,530 13,579 8,593 4,986 63.28%
 
61 Rididi 3,450 300 3,750 1,150 2,600 30.67%
 
62 Malamwa 2,625 0 2,625 2,425 200 92.38%
 
63 Tabla 2,925 137 3,062 2,100 962 68.58%
 
64 Aguey 1,950 700 2,650 0 2,650 0.00%.
 

Statistique
 
Sum 238,829 241,29- 480,124 281,094 196,255
 
Mean 3,732 3,770 7,502 4,392 3,066 53.50%
 

A recuper Impayes Total a RecupereReste a Taux de
 

BCC 1989 (kg)antarieur recup. (kg) Recupere recup.
 

1 Samo 
2 Latchinva 

31,387 
36,608 

50,935 
34,900 

82,322 
71,508 

59,765 
33,436 

22,557 
38,072 

72.60% 
46.76% 

3 Forunkaye 
4 Kalfou 
5 Bagga 
6 Magheur 

87,687 
26,450 
22,999 
30,927 

53,160 140,847 
75,477 101,927 
2,667 25,666 

23,980 54,907 

98,425 
49,550 
14,268 
25,955 

42,422 
52,377 
11,398 
28,952 

69.88% 
48.61% 
55.59% 
47.27% 

Statistique
 
Sum 236,058 241,119 477,177 281,399 195,778
 

Mean 39,343 40,187 79,530 46,900 32,630 56.79%
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ANNEXE E: LES STOCKS DE LA FAO
 

FAO--OUALLAM 

Capital Annee Stock 
BCC Initial Creation Caisse CNE Final (kg 

1 Fandou Beri 660,000 1988 73,775 650,000 -
2 Banimate 1,555,000 1988 689,000 125,000 12,200 
3 Diguinassa 1,702,350 1988 587,320 1,450,000 -
4 Tolkoboye 1,326,750 1988 516,500 1,065,000 -
5 Maourey 1,367,500 1988 422,500 620,000 7,500 
6 Tougle Faire 747,000 1988 380,000 335,000 1,700 
7 Dango Zoumi 
8 Saptaka 

1,257,500 
834,000 

1988 
1988 

116,750 
225,000 

150,00r 
760,00u 

19,300 
-

9 Banni Beri 978,000 1988 640,000 500,000 1,400 
10 Bano Koira 572,000 1988 26,000 609,000 -
11 Kabe Kaina 1,125,000 1988 - 570,000 10,000 

Statistique 
Sum 12,125,100 3,676,845 6,834,000 52,100 
Mean 1,102,282 367,685 621,273 8,683 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAV
 
........................................................................................................................
 

BC Fonds Otes achetees Prix Otes vendues Prix Chiffre Charges Profit ou
 

initiaux Mil Sorgho Autres Achat Hit Sorgho Autres vente d'affaire (Perte)
 

sacs sacs sacs sacs sacs sacs (-) carpagne 88-89
 

z
1 Say 1,350,000 235 70 1,725,000 235 70 1,787,500 62,500 185,000 (122,500) m
 

2 Bokj 1,800,000 618 4,550,750 618 5,031,500 480,750 54,750 426,000 m
 

3 Gueladjo 1,350,000 980 12 6,968,500 980 12 7,696,750 728,250 458,250 270,000 .i.
 
4 Fata 1,250,000 130 109 1,514,500 130 26 1,437,250 (77,250) 962,530 (1,039,780)
 

5 Bomfeba 625,000 147 53 1,396,100 147 29 1,638,800 242,700 580,035 (337,335) m
 

6 Sanguite 1,250,000 270 1,755,500 270 2,274,000 518,500 202,710 315,790 _)
 

7 Famate 1,250,000 443 20 3,361,800 428 12 3,829,100 467,300 179,785 287,515 0 
8 Ayorou 1,250,000 606 4,824,050 606 5,642,980 818,930 400,250 418,680 0 

9 Simiri 1,665,000 260 2,119,500 247 2,375,300 256,000 310,100 (54,100)
 

10 OuaLLem 1,665,000 436 50 3,456,650 436 50 3,799,250 342,600 374,400 (31,800)
 
11 Tondiki. 1,665,000 217 30 1,916,750 217 30 2,223,500 306,750 218,925 87,825 0
 
12 Bani-Ban.1,550,000 162 23 1,367,250 162 23 1,563,500 196,250 153,515 42,735
 

13 Koygoto 1,400,000 232 417 4,890,950 231 377 5,226,000 335,050 358,780 (23,730)
 

...................................--------------------------------------------------------------------------------------


Stat TOT 18,070,009 4,736 115 669 39,847,300 4,707 115 514 44,525,6-9 4,678,330 4,439,030 239,300
 
MEAN 1,390,000 364 29 134 3,065,177 362 29 103 3,425,048 359,872 341,464 18,408
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