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INTRODUCTION

Au terme du Projet Retaill et du Retail 2, cehti du Retail 3 demare. Ce Projet vise

I'aménagement des superficies cultivables de quelques villages dans la zone de Niono et leur

mise en valeur ainsi que I'organisation des paysans.

Ce projet comprend deux volets d'intervention dont le premier concerne le développement

*tit en matière de recherche (URDOC) et le second s'intéresse à un Centre de Prestations de

Services dans le cadre de l'adoption dun système de comptabilté, de gestion et I'application de

la science juridique en matière de droit.

Le Centre de Prestations de Services est composé de trois conseillers en gestion et deux

conseillers juridiques qui doivent oeuvrer de concert avec le Comité de gestion qui sera érigé

par I'Assemblée Générale des représentants des villages adhérents.

Ce Comité de gestion est essentiellement constitué par des représentants des adhérents

désireux de travailler avec le Centre. C'est un organe de décision. Il a la faculté de se

prononcer sur I'orientation des activités et de statuer sur la collecte et la répartition des

ôotisations. Il faut retenir qu'il est un outil des gestion et l'Assemblée Générale est I'instance

suprême du Centre de Prestations de services.

Les conseillers avec lesquels, il collabore sont des professionnels en gestion, comptabilité et en

sciences juridiques. La vocation essentielle du Centre est d'infonner et d'apprendre aux

adhérents I'application des nouvelles techniques de comptabilité, de contrôle de gestion et de la

science juridique en matière de droit. Dans le souci de pouvoir aider les adhérents à surmonter

les embuches et des contraintes liées à la gestion des activités et celle du terroir.

Cela ne saurait être réalisé sans découvrir le milieu de chaque adhérent; de s'apercevoir des

éléments constitutifs et le mécanisme du fonctionnement de chaque branche d'activités et de

postes de gestion afin d'appréhender les problèmes réels auxquels ils sont confrontés.et

iécueillir les éléments d'information sur la participation collective à la gestion des affaires du

village pour permettre de procéder à un diagnostic et à une analyse des documents comptables

avec lesquels ils travaillent.

Enfin il s'agit de saisir les réalités ponctuelles économiques pour les mettre en relation avec le

niveau de vie du village.

En effet, le stage de qualification que nous avons effectué dans chacun des villages adhérents

s'intéressait vivement aux aspirations citées ci-dessus.

A I'issu du Stage de qualification, le Centre de Prestations de Services procèdera à la définition

d'un système de comptabilité et la comptabilité analytique au sein des AV/TV adhérents.
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CH.l LA DESCRIPTION DU VILLAGE

I.1. APERCU GENERAL
Les informations que nous avons recueillies auprès du Chef de village et ses conseillers nous

ont permis de faire un aperçu général du village par rapport à son origine historique, sa

situàtion géographique et démographique. En cette occasion, nous avons saisi I'opportunité

d'appréhender les vrais problèmes et les réalités ponctuelles dans le cadre de I'intégration et

des relations sociales.

l. I . l. Aspect géographique
Seriwala est un petit village appelé km 30 ancienne appelation coloniale et situé à quatre (4)

km de Niono ville. Ce petit village se trouve entre quatre canaux d'irrigation dont le principal

est celui du GRUIBER à l'Ouest, deux partiteurs, I'un au sud et l'autre au nord; et un alroseur

prend sa source vers le nord et se dirige à I'Est.

Aux abords de ces partiteurs, nous avons les champs de riz, les petits jardins pour le

maraîchage et le cimètière qui est situé entre le village et le partiteur qui traverse la route de

N'Débougou.

1.1.2. Aspect historique et I'intégration sociale
La population de Sériwala habitait dans un petit village à proximité de la région de Séribala.

Suivant une crise d'eau, la population a décidé de venir s'installer au km 30 sous l'intercession

des blancs. Elles sont venues en masse par migration en 1938 d'où la fondation du village. Elle

pratiquait dans un premier temps la culture du coton. Avec la réforme et l'évolution des

choses, la culture du coton fut remplacée par celle du iz, quasiment pratiquée dans toutes les

zones de I'Office du Niger, de nos jours.

La population de Sériwala compte de nos jours mille trois cent quarante sept (1347) habitants

dont la popuation active est de neuf Cent un (901) et les hommes travailleurs comptent trois

cent douze habitants (312).

Quand ils venaient au km 30, la chefferie était gardée dans une seule famille : la famille

COULIBALY. Cinq chefs de village se sont succédés, du père aux fils; etc. .., ils viennent tous

de la même famille COULIBALY. Actuellement le 6e chef de village est issu d'une autre

famille diftrente de celle des COULIBALY fondateurs. Cette destabilisation est dûe à un

renversement de la situation de chefFerie résultant d'innombrables causes d'ordre social.

Dans le village de Sériwala, on compte de nos jours quatre vingt seize (96) unités domestiques

dont soixante cinq (65) résidentes et trente une (31) non résidentes. La surface moyenne

exploitée par chacune des unités domestiques est estimée à quatre (4) hectares. Parmi les

urii rité* agricoles, la plus dominante est la riziculture qui est pratiquée à majorité considérable.

pour le bien être de la population, la sauvegarde de ses acquis, le développement du village et

l'accroissement des activités agricoles, les villageois se sont érigés en association qui demeure

depuis 1984. Cette A.V. cohabite avec des groupements et d'autres types d'entités visant le

même objectif.
En effet cette cohabitation est synonyme de l'entente et de la paix entre les habitants du village.

Les bambara dominent les autres ethnies notamment, les peulhs et les forgerons.

Ils participent conjointement aux évènements qui leur appartiennent sans discrimination de

sexe.
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CIJ..2 LES CARACTERISTIQUES AGRICOLES

La vie économique du village est caractérisée par la diversité des activités agricoles dont nous

avons retenu les principales :

- La Riziculture
- Le Maraîchage
- L'élevage
- Et I'exploitation Forestière.

2.1. La Riziculture
Elle est l'activité majoritaire dans laquelle la participation des exploitants est effective.
La superficie exploitable est de 369 ha pour I'ensemble du village y compris les non résidents.

La iziculture comprend deux saisons :

-La saison ordinaire est celle qui est suffisamment exploitée par I'effectif des exploitants. Elle
s'étend pendant six mois y compris la moisson. Le battage s'en suivra jusqu'en mi-Février qui

fait 65 jours. Elle commence à partir du mois de juin jusqu'en Décembre.

-Lacontre-saison qui a lieu au mois de Février jusqu'en Mai. Celle-ci n'occupe pas de grandes

superficies, car peu d'exploitants la pratique, à cause du risque de dégradation des terres.

La production totale est estimée à 2509,200 tonnes et le rendement est de 7 tonnes par ha.

2.1.1 Situation de la Campagne 1993 - 1994

2.2LeMarûchage
Le maraîchage est une activité secondaire pratiquée par une minorité des exploitants car la
superficie exploitable est faible. La mesure de cette superficie est de l0 hectares exploités
surtout par Ia majorité des femmes du village. Quelques uns des jeunes le font pour pouvoir
subvenir à leurs petits besoins quotidiens.

Après les travaux de battage, on envisage ceux du maraîchage en général, qui s'étendent sur 5

mois. Les travaux préliminaires débutent en mi-Novembre et se prolongent jusqu'en Mai.

En effet on y produit, la tomate, I'oignon, la salade etc....La durée de la production est de trois
mois en général. Mais pour qu'on ait un produit de meilleure qualité,la production peut

s'étendre jusqu'à quatre (4) mois et cela dépend des conditions d'exploitation des exploitants.
-La production de la tomate est d'environ 4 mois
-Laproduction de la salade dépend des exploitants c'est à dire la durée est variable.

-Laproduction de I'oignon qui peut être produit deux fois dans la même saison c'est à dire

lorsque les premières productions s'achèvent celles du second débutent.

2.3 L'élevage et l'exploitation forestière
Ce sont des activités qui sont moins exploitées dans le village. Elles sont pratiquées par une

minorité des villageois : les peulhs et les forgerons.

Campagne Superficie Production Rendement

1993 - t994 369 2.509,200 T 6,800 T
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L'élevage concerne surtout, les boeufs avec lesquels les villageois travaillent lors de
I'exploitation des champs et surtout l'embouche dont les animaux sont exportés.

Quant à I'exploitation forestière, elle est pratiquée par les forgerons qui fabriquent les outils de
travail notamment, les houes, les hâches, les dabas, etc... mais les femmes aussi la pratiquent
pour se servir du bois de chauffe surtout en période d'inactivité.

Les produits de cueillette, I'artisanat et le petit commerce sont moins développés dans le
village.

2.4. La production
La production est une activité immense qui occupe suffisamment de temps et nécessite
d'innombrables moyens matériels et humains. A ce titre on peut dégager deux aspects
fondamentaux qui caractérisent la production :

- Le système de culture
- Et le battage

2.4.I. Le système de culture
L'utilisation des moyens d'exploitations de la terre paraît semblable pour tous les exploitants
du village. Et les terres sont exploitées dans les mêmes conditions :

- Le mécanisme de fertilisation utilisé
- Le labour avec les chamres et les boeufs
- Le repiquage
- La récolte
- Et le battage

Les équipements avec lesquels ils travaillent sont nombreux : nous avons ci-dessous un tableau
récapitulatif.

2.4.1. 1. Equipement individuel

Les différentes variétés de Paddy utilisées
. BG 90 : Riz commercial (bon rendement)
. N'Gamiyaga
. Boiké
. Koconi

2.4.2 Le battage
Le battage constitue la principale source de revenu de I'Association Villageoise. Elle a dans
son actif quatre (4) batteuses Ri cefan et deux (2) batteuses Twinfan, les motoculteurs.
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Equipements Nombre
Boeufs de labour

Chamres

Herses

Charrettes

295

220

107

96
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La capacité de production diffère les unes des autres selon leur puissance. les frais de battage

sont prélévés de la manière suivante :

Sur chaque 100 sacs battus on prélève I sacs pour les frais de battage d'où 8% du nombre de

sacs battus.

On répartit les frais de battage selon la nécessité des besoins, car la production engendre des

dépenses par nature et il est bon de connaitre la variation du solde.

Un sac battu contient 80kg de paddy. Donc on prévoit :

- 35 kg pour l'amortissement de chaque batteuse en vue de renouveler et de reconstituer la

valeur d'acquisition au terme de la durée de vie prévue.

- 25 kgpour le paiement de la main-d'oeuvre. Donc il faut noter que chaque batteuse constitue

une équipe de travail dont le conducteur.

- l0 kg prévus pour le fonds social (village), une forme de sécurité financière.

- l0 kg prévus pour le Gaz-oil

Le battage dure environ 65 jours à la moyenne. Il débute en Janvier jusqu'en Février.

En fin pour gérer la situation de la production et du battage, on a opté pour quatre postes de

gestion.
- t" chef de production : gestion du terroir, la production et la récupérartion des frais de

battage
- Le rapporteur général de la situation des batteuses

- Le dépaneur général (Entretien et Réparation)
- Et le gestionnaire du Gaz-oil

Ils détiennent tous un cahier de suivi pour le contrôle de leurs postes respectifs.

2.4.2.1. Situation du battage mécanique : 1994

Rubriques ke/sac Sacs Tonnes

Nombre de sacs battus

Frais de battage

80 3 1.36s

8%

2509,2

200,716
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2.4.2.1.2. Situation des 3 dernières campagnes

A travers ce tableau récapitulatif de la situation des trois dernières campagnes, on observe

évidemment que la production s'accroit progressivement d'une année à I'autre.

Campagnes Superficie (ha) production
(Tonne)

Rendement
(Tonne)

Observations

1991 -1992

t992 - 1993

t993 - 1994

t994 - 1995

355,60

3 69,00

369,00

3 69,00

1924,950

2435,400

2509,200

2593,00

5,413

6,600

6,800

7,000 Projection
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CH.3 ETUDE DE L'ASSOCIATION VLLAGEOISE

3.I. ORIGINE
Le village de Sériwala km 30 est érigé en Association Villageoise (A.V.) depuis 1984 suivant

une volonté commune de s'associet, fo.t.*ent exprimée dans l'objectif de défendre leur intérêt

commun et de pouvoir surmonter les contraintes liées à la production, des activités agricoles.

Avec I'appui de l'Office du Niger sous.tutelle du Ministère du Développement Rural et

certains projets relevant de l'Office du Niger dans la zone de Niono, les paysans se sont

organisés en A.V. et Tons.

Le siège du Bureau c'est à dire la constitution, du Bureau a été démocratique et libre sous

l'égide de l'Assemblée Générale, les représentants de I'Office du Nger et ceux du Projet

ARPON

A l'issu du Bureau, le village a bénéficié de deux batteuses du projet ARPON pour la pérénnité

des activités du battage. Pour gérer les batteuses, ils ont reçu une formation technique intense-

Le remboursement de ces batteuses, s'étalait sur 5 ans. Chaque année, ils prévoyaient une

dotation aux amortissements en vue de reconstituer la valeur d'origine. Au terme des trois

années d'exercice, le projet ARPON, leur a dit de rester avec les batteuses à titre de dons.

L'Association Villageoise se fixe comme objectif :

- Le développement du village et la promotion des activités agricoles

- L'accroissement de la production et du rendement

- L'investissement des infrastructures socio-économique et culturelle.

3.2. L'ORGANISATION DU BUREAU

Le Bureau de l'A.V. est composé de trois comités distincts au sein desquels est confié à

chaque responsable constitutif, un poste de gestion.

L'ossature du Bureau comprend dix huit (18) membres qui sont élus à I'unanimité à I'issu

d'une assemblée générale. Le Bureau est renouvelable lorsque le besoin se fera sentir. Les

diftrents comités sont les suivants :

a) Le Comité de Gestion : il comprend dix membres

- Le Secrétaire Général
- Le Magasinier
- Le Caissier et son Adjoint
- Le Chef de Production
- Le rapporteur Général
- Le Dépanneur Général
- Le Gestionnaire du Gaz-oil
- Le Sécouriste et hygéniste

b) Le Comité de surveillance : il comprend cinq (5) éléments qui sont tous des vieux

c) Le Comité d'Alphabétisation fonctionnelle : il comprend cinq Animateurs dont deux femmes

:
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- Le Magasinier
- Le Caissier
- Et le dépanneur Général

Nombre d'auditeurs 45 dont t8 néo-alphabètes.

3.3. LES FONCTIONS

Dans I'organisation de chaque comité est assignée une fonction bien définie à chacun des

responsables.
Approvisionnement en intrants et équipements

- Secrétaire Général
- Magasinier
- Et le caissier

Gestion du battage
- Chef de production
- Le rapporteur Général
- Le Dépanneur et le Gestionnaire du Gaz-oil

Gestion du terroir
- Chef de production

Gestion de crédit
- Secrétaire Général
- Et le caissier

Alphabétisation
- Dépanneur
- Magasinier
- Et le caissier

Commercialisation

3.4. LA NOTION D'INVENTAIRE DES BIENS

L'inventaire des biens répose sur la détermination physique et l'évaluation des éléments qui

composent l'ossature de la réalisation de I'Association Villageoise. Mais d'une manière

générale l'inventaire des travaux de fin d'exercice comprend l'inventaire extra-comptable et

finventaire comptable dont I'objectif principal est de parvenir à la constitution des documents

de synthèse notàmment le "o-it" 
d'êxploiiation, les annexes, la balance et le bilan en général.

En effet nous avons procédé au décompte des éléments qui composent leur patrimoine existant

aux Magasins de stockage avec certains responsables qui gèrent ce poste. Nous sommes

pu*"nù à I'objectif de linventaire extra-comptable c'est à dire le dénombrement de certains

biens d'équipements.

euand il s'agit de I'inventaire comptable qui exige un travail purement intellectuel il n'a pas pu

se réaliser cornme on s'y attendait.-En effet pour actualiser un bien en valeur, il faut un certain

nombre de critères qui se réunissent : la date d'acquisition du matériel, la durée d'utilisation et

le taux d'amortissement légalement applicable aux différents éléments d'Actifs amortissables.

- Secrétaire Général

- Deux néo-alphabètes
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Ce principe de détermination et d'actualisation est inexistant et ne fait I'objet d'aucune trace'

Donc on a procédé à l'élaboration d'un tableau faisant I'etat de la situation pour nous

permettre d'avoir une idée sur le patrimoine de l'A'V'

Le tableau ci-dessous comprend la date d'acquisition informelle, la nature des biens, la

quantité, le prix unitaire et le montant.

I
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3.4.I INVENTAIRE DES BIENS
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de I' nVi
Dates Natuie des biens I 8s?$ilÉ P.U.

J

4.500.000

600.000

270.000

150.000

180.000

90.000

90.000

84-87

90-94

87-89

92

88

85

86-88

89

89

92

84-86

92

92

92

90

87

92

92

94

L

le2
I

194

Batteuses Ricefan

Batteuses Twinfan plus motoculteurs

Bascules (l pour subvention)

Chalen

Charrettes

Décortiqueuses

Magasins de Stockage

Caisse d'Epargne Villaegoise (locale)

Motobecane

motopompe

Puits améliorés

Forage (subvention O.N.)

Electrification du village

Salle d' alphabétisation

Parc de vaccination

Hangar au Marché de Niono

Dépôt de melasse (8001 : subvention)

I

lBureau

I

I Détecteur de faux billets

I

I neaigerateur (cadeau d'un Néerlandais)

I

lDiablesI Total

4

2

-lJ

I

I

I

5

I

I

I

2

I

1

I

I

I

I

I

I|l
I

I

1.000.000

4.622.s00

700.000

180.000

80.000

I .850.000

1.800.000

500.000

275.000

125.000

150.000

600.000

270.000

150.000

I 180.000
I

II eo.ooo
I

I

I

It---| 45.000

33.535.000

- Twinfan : 2 batteuses, I'une amortie et I'autre ne I'est pas, elle est à 213 d'amortissement.
- Les batteuses Rice fan sont carrément amortis . nombre 4
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- Les bascules sont totalement amorties V0 - Eats

Il n'y a pas de date exacte par rapport à la date d'acquisition des biens, en conclusion, sur

cette base éronnée on ne peut pas faire une évaluation comptable, ponctuelle.

D'abord, dans les matériels qu'elle dispose, on n'a pas une base de taux d'Amortissement fixe,

donc cela est la première contrainte.

La deuxième contrainte, c'est la dépréciation monétaire qui gène l'évaluation en valeurs des

biens.

3.5. LA COMPTABILITE

La comptabilité est un système d'organisation de l'information financière et des renseignements

sur les pièces justificatives permettant :

- de faire des enregistrements dans le journal et au grand livre
- et d'élaborer lesàocuments de synthèse (Compte d'exploitation, balance, annexes et le bilan

de fermeture)

Au sein de I'A.V. de Sériwala, il n'y a pas un système de comptabilité adopté dans la gestion

des affaires. Seulement quelques cahiers de mouvements sont tenus pour inventorier la

situation de chaque activité..

3.5.1. Le registre du Caissier

Ce registre comprend deux parties identiques qui font I'inventaire des créances et des dettes.

Ces deux tableaux ont les mêmes caractéristiques :

I
I
I
I
I
I
I
I

3.5.1.1
SARA seben >>

DON Ga no Togo ni iamu Sara ta Aake Saralen Hake Sarabali Hake

r-02-1995 188 Abudulayi SIDIBE 69.919 69.919

Le tableau ci-dessus comprend six colonnes; dans lesquelles nous avons :

La date
Le no de la famille
Noms et Prénoms
Le montant de la créance
le réglèment efFectué

Et le reliquat
Ce cahier de suivi permet l'évaluation des créances individuelles et d'enregistrer

chronologiquement les opérations de réglèment, en partie ou en totalité.
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3.5.1.2.
<< Juru Dona a ka Jurudolenw kuna foni seben

Ce tableau présente l0 colonnes : le no de la famille, le nom et le prénom du débiteur, la

nature des intrants, le repiquage, la charrette, divers et enfin le montant total des créances de

la campagne.

Lors de la campagne, il y a plusieurs opérations de financement dont les exploitants sont

débiteurs. Dont, ie cahi-er permet de suivre. Le mouvements de ces opérations par exploitant.

3.5.2. Le cahier du Gestionnaire de gaz-oil

Gazuwali marala keminen di seben kon dicteruma

Cette fiche de stock comprend cinq colonnes :

Une colonne pour la date de sortie
Une colonne pour la quantité sortie en gaz-oil

Une colonne pour la quantité sortie en huile
Une colonne pour le preneur et en fin une colonne pour sa signature attestant effectivement la

sortie, en \rue de mitiger le litige.
Elte permet au gestionnaire de suivre la sortie en quantité mais pas en valeurs; afin de se rendre

compte du stock réel.

3.5.3. Le cahier du Rapporteur Général

Ce cahier fait état de là situation de toutes les batteuses, c'est à dire leur production

Raporteri ka kunafoni seben

Ce cahier est tenu par le rapporteur général des batteuses. Il recueille des informations auprès

des conducteurs pôur rr-piir ron ruhier de suivi. Il comprend onze colonnes dont chacune fait

I'objet d'un.**girtr.*.nt, si cela est nécessaire. Il met en évidence la consoTnmation en huile

et en gaz-oilet lJproduction en ha de chacune des batteuses; compte tenu de I'heure et du

nombre de jours. Ce cahier est un véritable cahier de suivi.

Ga no Togo ni Jamu Segeni
jema

Segeni
fima

Malo
Turu wari

Wotor
o

noni
sara

sukaro gno Kampagni
jurubee la
ielenw

188 Abudulave SIDIBE 24.440 15.500 ll,2p9_ l_1.999 2.684 _17.p99 I1,?99 69.910

Don Gazuwali Hake Tulu Hake Taba a togoni a

iumu

Bolonon

l8- l 0-94 L. S. Gawusu Kulubali

Massi
no

Bore
fiman

Bore
iema

Bore
bolehelaha

Aa
hake

Malosia heur
baralen

Tulu
ianinen

gazuwal
i ieninen

Tile
baralen

Boro be
hake

39

43

2.507

4.067

670

3.397

78 55

107,22

BG

BG

249,38

521,57

16

24,5

177,50

512

43

64

3.267

7 .379
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A titre d'exemple, nous avons énuméré ces quelques cahiers. Il faut retenir que bon nombre de

cahiers sont tenus de la même manière et de la même procédure d'exécution en fonction de

chaque poste de travail dans I'A.V. Donc ces quelques cahiers nous permettront de prendre

une initiative en ce qui concerne leur comptabilité.

6.3. GESTION

3.6.1. Coût de production
Nous n'avons pas toutes les données réelles, mais selon les éléments d'information qu'on a
recueillies de part et d'autre, on pouffa déterminer le coût relatif à la production.

Ce coût n'est pas définitif, après d'autres sources d'informations, nous saurons que faire :

Cependant on se contente de ce que nous avons.

D'abord le coût de part sa définition comptable est I'ensemble des charges supportées lors de

la production d'un produit. Donc en ce qui concerne le battage, nous allons déterminer le coût

en fonction de toutes les charges engagées et supportées par rapport à la production : nous

avons entre autre :

* Fournitures Consommables : Combustible
- Gaz-oil consommé
- Huile lubrifiant
- Graisse

* Entretiens et Réparations

* Equipements

t Salaire et Appointement

* Dotations aux Amortissements

La production est de 2509,2 sacs

Le total des charges :

Nous avons récueillies dans le tableau d'exploitation des batteuses établi par I'A.V.

: 5 46.720
: 124.830
: 4.800

676.3s0

14.170

2.739.630

3.580.990

8.337.160

I 5 .348.3 00
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* Le coût de production d'1 sac est de 6.116,8 F de 80 kg
* Le coût d'une tonne est 6l16,8/80 x 1.000 :76.460F
* Le coût d'1 kg est 6116,8/80 :76,46F

3.6.1./. Tableau des coûts de production du décorticage

* Le coût d'l sac de paddy décoriqué est 11.130 F
* Le coût d'unetonne est 11.130 x l0: 111.300 F
* Le coût d'1 kg est 11.130/100: 111,3 F

3.6.2.Compte d'exploitation par activité : battage et décorticage

Le cornpte d'.*piô-itutiù paiactivité concerne, le battage et le décorticage du paddy. Ce

compteï'est pas un rorpïe définitit il est partiel, car nous n'avons pas toutes les données

relatives, faute de documents comptables.

A ce titre nous allons, nous contenter du peu dont on dispose. Un compte d'explotation est un

compte qui enregistre toutes les charges (depenses) et tous les produits par rapport à une

activité donnée. Â titre d'exemple, nôus allons prendre les deux activités précedemment

énumérées pour en faire un tableau de compte d'exploitation partiel.

l6

3.6.1. 1. Tableau du coût de production

Nature Charges Quantités produits C.U. Montant des charges

Fournitures et matières Consommables

Entretien et Réparation

Equipements

Salaires et Appointements (M.O)

Dotations aux Amortissements
Total

67 6.350

14.t70

2.739.630

3 .580.990

8.337 .160

2509.2 6116,8 15.348.300

Nature Charges Quanti!Éq plg{pilt C.U. Montant des charges

Location de la machine

Coût du paddy

Main-d'oeuvre

Autres matières consoflrmables

Gazoil

Total

3 50.000

9.860.281,6

I 69.500

22.960

170.250

950 11130 r0.572.99r
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Les éléments qui caractérisent le compte d'exploitation sont ceux dont les valeurs n'ont pas un

fondement juridique parfait. Nous avons tout simplement procédé à la vérifcation des cahiers

de suivi po,rr récapituler les informations nécessaires afin de constituer. ce compte

d'exploitation général partiel des deux activités.

3.6.2.

Le résultat d'exploitation est estimé à I0.715.990 soit 4O% du chiffre d'affaire réalisée. Donc

jusqu'ici, tous lôs Éléments qui ont caractérisé la détermination du résultat d'exploitation ne

ienètent pas la vraie image de ceux réellement comptabilisés. A titre d'exemple, nous avons

établi 
". 

ôo*pte pour permettre d'avoir une vue générale sur les activités du battage et du

décorticage.

3.6.3. L'ELABORATION DU COMPTE D'EXPLOITATION GENERAL

Le compte d'exploitation est un document de synthèse issu des travaux de fin d'inventaire

pendant.rn.*"ùice d'actMté. Ce compte récapitule toutes les charges source de dépenses et

ies produits source de ressources afin de dégager un solde. Il peut être crédit lorsque les

pro'duits remportent sur les charges et débitéui lorsque le phénomène contraire se reproduit.

Dans le compte d'exploitation général de Sériwala, nous I'avons conçu à travers les éléments

d'information et les ôahiers de suivi. Nous avions un tableau récapitulatif de la production de

chaque batteuse. Ce tableau comprenait toutes les charges engagées en nature et en valeurs et

ta production évaluée en valeurs, en vue de faire une approche des deux valeurs juxtaposées.

Lors de la cornmercialisation, nous avons tenu compte de toutes les opérations de vente, et les

charges les concernant.
Doné, en fonction des critères cités ci-dessus, nous avons établi un compte d'exploitation

généralpour nous permettre de voir l'orientation du résultat d'exploitation, s'il est positif ou

fas. I-e iableau ci-desous, comprend toutes les charges engagées lors de la réalisation de ces

diftrents produits par nature.

Charees Produits

Charges d'Exploitation
. Fourniture Consommables
. Entretiens et réParation
. Equipements
. Location (décortiqueuses)
. Salaire et APPointements
. Dotations aux Amorts
.. Autres charges

Total

Solde créditaire (Bénéfice)

Totaux

Montant
846.600

14.r70
2.739.960

372.960

-3 .7 50.490
8.337.160

6.800

Produits d' exploitation
. Riz décortiqué
. Paddy vendu
. Stock +

. Sous-produits

Totaux

Montant

19.000.000
4.000.000
3.500.000

283.500

16.067.5 l0

t0.71 5.990

26.783.sÔ0
26.783.500
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COMPTE D'EXPLOITATIOI\ GENERAL

Charses Produits
Charges d'Exploitation

Approvisionnement en intrants
Achats stockés et Approvision.

. mil

. aliment betail

. melasse
F ourniture C onsommables

. fournitures de Bureau

. Combustible

. Autres
Achats non stockés

. Electricité

. Equipements Entretiens
Entretiens et réparation
Charges locatives
Salaire et Appointements
Autres charges de gestion
Dotations aux Amortissements
Charges financiers

Charges d'intérêts
Total des charges
Solde créditeur (Bénéfice)

Totaux

Montant
32.000.000

732.500
I 25 .000
209.000

100.000
150.000
696.600

115.800
2.739.630

t4.t70
372.000

4.250.490
6.500

12.052.650

3.360.000

Produits d' exploitation
. Riz décortiqué vendu
. Paddy vendu
. + Stock
. Vente du mil
. Aliments betail
. Melasse
. Sous-produits
. Distribution d' intrants
. + Stock (fourniture
consommable)

Produits Financiers
P.A.A. (produits des

activités annexes)

Montant
19.000.000
4.000.000
3 .500.000
1.957.500
1.250.000

I 75 .000
283.500

32.000.000
22.000

3.360.000

58.924.340

6.623.660

65 . 548.000 65.548.000
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Explication des colonnes et lignes :

Mansi no : Les batteuses sont classées par ordre nuùérique dans cette colonne.

Gazuwali jeninenw : Elle correspond à la consommation en gazoil par type de batteuse

Tulu jeninenw ani geresi jeninenw : Elle correspond également à la consommation en huile de

moteur et la graisse

Minen misenw ani minen falanenw : Ces colonnes donnent le détail des frais d'entretien et

réparation et les pièces utilisées par no de batteuse.

Baara den sara : Elle correspond au coût de chaue équipe par no de batteuse

Mansi songo ladoni : C'est I'amortissement retenu pour chaque no de batteuse

Donniw beela jelen . Elle coffespond à I'ensemble des charges d'expédition des batteuses

Sorow beela jelen : Cette colonne évalue le nombre de sacs en frais de battage à 100 F/kg de

paddy.
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3 6.4. LA DETERMINATION DU BILAN
Le bilan est un tableau synoptique qui enregistre à I'actif les emplois et au passif I'origine

juridique des ressources dont les *ù.iqurs iont classées selon la liquidité et leur exigibilité

croissante. Il détermine la position financière et économique réelle et permet d'avoir une vue

générale afin de se prononcer sur la situation exacte de I'investissement et de la rentabilité.

En effet, sur la base des éléments d'informations récueillis de part et d'autre, nous avons établi

le bilan. Certes, nous avons appliqué un taux d'amortissement légalement recommandé par

I'administration fiscale aux immobilisations amortissables, car le bilan exhibe une situation

réelle et ponctuelle du patrimoine. Mais nous n'avons pas eu un élément fondamental

d'information sur la constitution de provision pour dépréciation des éléments de I'actif

dépréciables dont le prélèvement consiste à prevoir toute dépreciation éventuelle.

Donc dans notre cas présent, le bilan ci-dessous de I'4.V. n'exhibe pas la réalité ponctuelle

pour pouvoir se prononcer convenablement sur la liquidité ni la rentabilité et encore moins sur

les critères de financement et d'investissement.

Nous avons fait un récapitulatif pour nous permettre d'avoir une initiative sur la notion du

bilan de I'A.V. qui se présente ainsi :

- Dans t'actif nô15 avons les immobilisations, la valeur d'exploitation, réalisable et celle

disponible.
- Dans le passif nous avons les capitaux propres, I'Emprunt et le résultat.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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BILAI\ DE FERMETURE
28-05-95

(l) Ce capital comprend des dons et I'incorporation d'une partie des résultats d'une année à

I'autre.

ACTIF Valeurs
d'origine

Cumul des
Amort.

Valeurs
Comptable
S

PASSIF Montant

Actif immobilisé
. Constructions

Magasins
Caisse d'épargne
S alle d' alphabétisation
Bureau

. Aménagements
agence.
Parc de vaccination
Hangar

. Matériels d'outillage
Batteuses
Décoriqueuses
Motopompe

. Autres

. Matériels de Bureau
Calculatrice
Détecteur faux billets

. Matériels de transport
Chalan
Actif Circulant

. Exploitation
Stock

. Réalisable
Créancelintrants
CréancesÆquipements

Disponibilité
. Banque

BDM

IBNDAI Caisse

Totaux

9.000.000
500.000
600.000
180.000

270.000
150.000

9.245.000
1.849.000

1 25 .000
1.490.000

15.000
90.000

180.000

3 522.000

640.000
287.500

600.000
10.000.00

820.000

I
I

5.400.000
3 00.000
180.000
54.000

135.000
120.000

3.698.000

75.000
1.409.000

4.950
29.700

3 6.000

3.600.000
200.000
420.000
126.000

135.000
30.000

4.623.000
1.849.000

50.000
81.000

10.050
60.300

72.000

J 522.000

640.000
287.500

600.000
10.000.000

820.000

I
I

Capitarxlroprcs 25.287 .870
17.064.210

1.600.000
6.623.660

3.766.980

Capital (1)
Reserves
Résultat

Emprunts à plus
d'un an

Totaux4t .t07.500 t2.052.650 29.054.850 29.054.850
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3.7.LA SITUATION DE CREDIT
Le crédit de part sa définition est un contrat qui engage deux parties dont I'une appelée

fournisseur et l'autre débiteur. Le fournisseur par la confiance met à la disposition de son

débiteur un capital avec un intérêt dont le paiement s'étend à une période convenue. les deux

parties sont tenues sous peine et amende de respecter ses obligations.

Dans le monde rural, le crédit campagne est nécessaire, car le paysan coilrme I'industriel a

besoin de reconstituer son capital, de construire, d'acheter des animaux et se procurer des

outils de travail et des intrants etc...cela ne saurait être réalisé sans une source de financement

et des partenaires financiers. Donc les partenaires financiers contribuent efficacement à la

promotion de la production paysanne en finançant leurs équipements et intrants. Dans

l'Association villageoise (AV) les besoins de financement répose sur :

- Les intrants agricoles (approvisonnement en engrais)
- Les équipements (outils de travail)
- La construction et I' aménagement (infrastructures)
- L'acquisition des matériels (bureau, transport et outillage industriels).

Lespart""n:;115i'.ïï.loppementvillageois(FDV)

- LaBanque Nationale pour le Développement Agricole (BNDA)
- La Banque de Développement du Mali (BDM)

Au délà de toutes ces banques, dans le village se trouve une caisse d'épargne qui mobilise le

fonds villageois. Suivant les éléments d'informations recueillis, nous avons fait des

récapitutlatifs de la situation des créances et des dettes à la période du stage et après.

Circuit du crédit :

L'Assemblée Générale (AG) du village exprime le besoin d'acquérir des intrants, des

équipements et de petits matériels et fournitures. Cette expression des besoins est soumise à

I'A.V. pour I'exécution.

Quant à I'A.V., I'opération d'exécution se passe en deux temps. D'abord elle adresse une lettre

de demande de financement du besoin exprimé à son partenaire financier Fonds de

Développement Villageois (FDV) avec lequel elle a de bonnes relations d'affaires. Celui-ci lui
envoie une fiche de protocole d'accord comportant toutes les mentions d'acceptation.

Et dans un deuxième temps, suivant I'accord du FDV, elle lance un appel d'offie y compris

une lettre de commande à ses fournisseurs habituels.

Le fournisseur qui lui offre les meilleures conditions de vente immédiatement, elle passe la

commande suivant la réception des articles conformes, la Banque avec laquelle elle a eu un

contrat de financement règle le fournisseur.

Et enfin, I'AV procèdera au remboursement du prêt bancaire suivant les mentions d'obligation
qui engagent les deux parties dans un contrat de financement.
Le Schema dong ["ttnnc.xa.
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Les responsables du crédit détiennent à leur niveau un registre qui fait la situation de toutes les

créances et dettes. Ce document s'appelle en Bamana ( JURU TA SEBE D.

Ce document enregistre en face du titulaire du crédit les payés, les impayés et le reliquat.

Le contrat de financement de dépôt à terme et à vue se fait sur la base des documents bancaires

:

-La fiche de demande d'ouverture d'un compte de dépôt à terme
-Lafiche de convention d'ouverture d'un compte de dépôt à terme
- La fiche de contrat de crédit de campagne (fiinancement)
- Le livret d'épargne à la BDM
- Et le livret d'épargne à la caisse d'épargne du village.
Le remboursement est effectif c'est à dire, l'AV a tout remboursé; mais le recouvrement des

créances en intrants n'est pas effectil il reste encore .787.070 : 3.935.350.

Quand il s'agit des intérêts, on peut en citer plusieurs sortes :

- Les intérêts de dépôt à terme dont le taux annuel appliqué est de l,50yo au niveau de la

BDM.
- Les intérêts de financement (Emprunt) le taux est fixé selon la durée de I'engagement et les

intérêts sont calculés de deux manières :

les intérêts simples : intérêt global
et les annuités. : système d'amortissement de I'emprunt y compris les intérêts.
- Les intérêts de reglèment avant l'échéance (Ristourne) l%
- Et les intérêts de Retard (pénalité) l%
L'AV n'a pas bénéficié de ristourne cette année, dû au mauvais paiements des exploitants.
Encore moins, elle n'a pas été pénalisée avant le terme de l'échéance. Elle s'est arrangée à

parfaire le reglèment.
La raison pour laquelle I'AV n'a pas bénéficié de ristourne était due au recouwement partiel

des créances qui se chiffraient jusqu'au 12 et 13 Awil à un montant inferieur à la dette

contractée. le reste du recouvrement est dans I'ordre de :

Impayés 787 .07A dorome
57.805
3 1. 100
78.480
84 100
97.670

380.950
11.010
45.955

787 .070
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3.7 .1. Etat de la redevance et les emprunts du FDV

Rubriques Prévisions Réalisations Montant

Redevance

FDV
Totaux

r0.27 4.855

32.000.000

10.27 4.855

32.000.000

t0.27 4.855

32.000.000

42.27 4.85s 42.27 4.855 42.274.855
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3.7.2. Etat des impayés en Avril évalué franc

Rubriques Montant
Créances 3.935.350

Noms et Prénoms des exploitants Valeur de la créance Montant

Sydi Barima
Badjini KOITA
Soumaïla KINTO
Beydi TOGOLA
Talibi TRAORE
Dramane DIAKITE
Souleymane COULIBALY
Aba TANIGAIL{
Mamary DEMBELE
Moussa BOUARE

Total

intrants
intrants
intrants
intrants
intrants
intrants
intrants
intrants
intrants
intrants

3 80.000
250.000
170.000
95.000

3 3 0.000
80.000
75.000

200.000
45.000
15.000

1.640.000

3.7 .3. Les Dettes @mprunt)

Partenaire finanqer Matériels d'outillage Equipements Montant
FDV

Total

1.479.480 1.287.500 2.766.980

2.766.980

. Lasituation de I'Etat des créances et des dettes a connu une progression orthodoxe c'est à
dire le reglèment et le remboursement sont considérables.

3.8. COMMERCTALISATION

La commercialisation a lieu dans des conditions assez précaires et désavantageuses ne

permettant pas de se prémunir contre les incidences d'ordre pécuniaire et reglémentaire.

L'opération de vente est toujours conclue verbalement entre les deux parties sans document
justificatif valable. Il n'y a pas de contrat de vente dont les deux parties sont tenues sous peine

et d'amende de respecter leurs engagements et une facture de vente valable légalement. Nous
avons observé tout simplement l'établissement d'un bordereau de livraison qui atteste la vente.

cela est fait en deux exemplaires, I'un est adressé immédiatement au commerçant lors de la

livraison et I'autre est gardé dans le magasin en guise de souche.

Le marché n'est pas un marché à terme. le reglèment s'effectue en espèce avant la livraison. Ils

n'acceptent pas le chèque bancaire, ni d'autres moyens de reglèment autre qu'en espèce, car ils

ont été victimes des chèques sans provision à plusieurs reprises et le marché à terme pour non

paiement.

Comme la vente est une rentrée d'argent dans la caisse, le caissier est tenu d'enregistrer
fidèlement cette opération dans son registre. Donc les seuls documents et pièces comptables
relatifs à la commercialisation sont les suivants :
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- Un carnet de bon de livraison
- Et un registre qui est commun à toutes les opérations relatives à la caisse

Nous avons établi un tableau ci-dessous qui fait Etat de la commercialisation.

3.8. 1. Tableau Récapitulatif de la commercialisation

Le chiffre d'affaire réalisé par l'AV que nous estimons provisoire, se chiffre à 30.166.000 F

CFA. Le mil et I'aliment bétail sont vendus à titre d'aide aux exploitants, car ils ne cherchent
qu'une marge en vue de prevenir les éventualités de perte. lenz étant le principal produit de

vente a fait I'objet d'une immense réalisation.

Rubriques Quantités P.U. Montant

Riz décortiqué vendu

Paddy vendu

Paddy non vendu (stock vendable)

Sous-produits

Sacs de mil vendu

Aliments bétail vendu

Melasse vendue

Total

957

407

357

56,7 T

307

507

200.000

100.000

100.000

5.000

65.250

25.000

t 9.000.000

4.000.000

3.500.000

283 . s00

L957.500

l.250.000

175.000

30.166.000
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CO]\CLUSION

Au km 30 Sériwala, I'Association Villageoise telle qu'elle se présente exhibe des lacunes

d'ordre technique, comptable et de gestion. Ces facteurs de déstabilisation sont de nature à

donner une mauvaise image sur la santé financière de I'4.V.

Malgré l'existence de ces considérations dommageables, I'Association villageoise de Sériwala

a connu une progression considérable depuis sa création en 1984 jusqu'à nos jours. Elle a fait

une immense réalisation qui n'a fait I'objet d'aucune équivoque dans le village. Donc ces

réalisations supposent que les responsables auxquels le village a confié sa destinée se sont

comportés dignement et loyalement en gérant les affaires d'une manière transparente et sans

ro*pluiruttr". Parmi les responsables qui composent le Bureau il y en a certains qui sont

animateurs et néo-alphabètes dont la compétence ne fait nul doute. Ce genre de comportement

vis à vis de la géranCe des affaires du village, recrée la confiance et suscite d'innombrables

espoirs quand il s'agit de son avenir.

Les cahiers de suivi et les registres avec lesquels, ils travaillent ont été tenus correctement à

I'occasion de chaque opération d'un enregistrement. A cela, ils ont fourni beaucoup d'efforts,

mais jusqu'ici il reste à doubler d'énergie, pour parvenir à I'objectif de la comptabilité et de

gestion. :

Dans le cadre du crédit de campagne pour le financement des intrants et matériels dont nombre

d'AV sont victimes par rapport au remboursement, au calcul et la détermination des intérêts.

Elle a fourni beaucoup d'efforts dans cette direction dans le souci d'être au rang des solvables

vis à vis des partenaires financiers.

En effet avec I'appui du Centre de Prestations de Services dont les conseillers en gestion et en

sciences juridiques sont des professionnels, elle posera des jalons d'espoir tant dans le domaine

économique que financier. Lors de I'Assemblée Générale qui se tient à la fin de chaque

campagne dont les responsables sont tenus de faire le compte rendu des activités n' a jamais

fait l'objet d'une prévarication.

Donc, du point de vue intégration sociale, on a l'impression que tout le village est issu d'une

famille. Ils partagent toujours le même point de vue et cela d'une manière démocratique. Nous

avons été intimemenrt convaincu de leur sociabilité et de leur générosité suivant des

évènements qui leur appartiennent.
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SUGGESTION

Le fonctionnement de la structure d'une association de quelque caractère que ce soit suscite

des dépenses de fonctionnement et de production. A ce titre, pour un lendemain meilleur

économique et financier, il faudra procéder dans un premier temps au diagnostic de la structure

d'organisation et les fonctions assignées à chaque responsable au sein des différents comités.

Et dans un second temps également, il faudra procéder à l'étude des documents de

comptabilité, de gestion et à I'analyse systématique de la nature des charges et de produits de

gestion.
Èn effet, pour le cas présent c'est à dire le fonctionnement des activités au sein de I'A.V. du

km 30, nous nous sommes aperçus des difficultés et des contraintes d'ordre comptable de

gestion et technique qui sont les suivantes :

1) Les difficultés d'ordre technique sont liées :

- à l'organisation du Bureau par rapport aux diftrents comités de gestion

- à la répartition des fonctions et des tâches assignées

- à la méconnaissance des comités qu'ils composent et les tâches c'est à dire les postes de

responsabilités respectifs
à la naivété sur la base de la confiance dont ils ont été victimes à plusieurs reprises lors de la

commercialisation des produits agricoles et divers et dans le cadre de la politique de campagne

par rapport à I'acquisition du financement à I'opération d'approvisionnement en intrants et le

remboursement des emprunts.
- au niveau d'instruction en alphabétisation pour gérer son poste

- aux rapports et liens qui existent entre les responsables du Bureau c'est à dire les

considérations parentales qui ont un impact majeur sur la gestion et qui aboutissent

généralement à la décadence des activités.
- aux préoccupations individuelles des membres de I'A.V.

2) Les contraintes comptables et de gestion
- Une absence d'un système de comptabilité.
- Des cahiers de suivi des opérations ne peffnettant pas de procéder à une analyse comptable et

celle de gestion afin de prendre une décision quelconque.

- L'inexistence des documents comptables, et I'existence de quelques traces de pièces

justificatives notamment les quittances d'électricité et les contrats de financement. Donc cette

constatation est de nature à occulter la vraie image de ces cahiers de suivi, en conclusion la

mauvaise tenue du journal d'enregistrement.
- Ces cahiers de suivi sont exposés à I'air libre et souvent ils sont rongés par les termites.

- Ils ne procèdent pas à l'inventaire; ni à I'inventaire extra comptable, ni à l'inventaire

comptable d'où l'inexistence de la comptabilité analytique et générale.

- Manque de structure du coût de production et du prix de revient.

- Absence d'une politique d'investissement et d'exploitation d'où la mauvaise répartition du

revenu annuel.
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RECOMMANDATIONS

En fonction des contraintes et des difficultés liées au fonctionnement de la structure de l'A.V.,
il y a lieu de faire des récommandations. A I'issu du stage de qualification d'un mois au km 30

qui nous a permis d'enregistrer et de nous apercevoir comment fonctionne cette Association

afin de proposer des solutions.

Les recommandations que nous avons faites sont les suivantes :

- Il faut procéder à la réorganisation et la rédefinition des tâches assignées; c'est à dire agencer

le Bureau de manière que les responsables soient mobilisés et aient conscience de leurs

fonctions.

- procéder au recyclage des responsables qui sont néo-alphabètes pour I'application de la

nouvelle technique comptable et du contrôle de gestion.

- Aider les responsables à mieux appréhender I'importance des activités que l'Association
mène pour maintenir l'équilibre dans leur gestion.

- Il faut surmonter la naivété qui est incontestablement la cause de la récession financière dans

les A.V. c'est à dire le sentiment dans la gestion et les considérations parentales constituent des

obstacles dans la bonne marche des activités.

gestlon

- Dans un premier temps, il faut adopter un système de comptabilité qui est à la base de toute
organisation comptable au sein des entreprises, des sociétés et des associations. Ce système

exige la tenue des documents comptables dans lesquels on enregistre toutes les pièces
justificatives qui ont fait I'objet d'une opération de vente, d'achat ou de prestations de

services.

- Il faudra procéder aux travaux d'inventaire c'est à dire instaurer la comptabilité générale qui

permettra d'établir les documents de synthèses : compte d'exploitation et Bilan.

d'ordr



A]Y]YEXES

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



/- ûr (c,, iÂ Cre J/ {u,t cct,/'e

I
I

Ê,//

i

4!-: / |I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Ær, /o-r'/le n- o ,. ,/

p,ô
4/9*

(o'/"o,//-

/q- -6 Gp,n,att,/

--^ -t
tiliti

Â*



I
I
I

LcJtrrrrt - ,4 / < g'!+ ,4. /?''

Hss" rn/ G e L'r. /.
E,G

tf t ()u'/h* c-

6ra r'fe' de_

I
I
t
t

EStoo'o /2'e y ,1"
11,.fi,_V.-

H,t/

Co.27, /,,/" ' ,/" fieS./, a,t

Coar, A' ,/,
L/t*/*

6 eE /ta*t
/*

tc.L/

I
I
I

'Jl+
I

t
I
t
t

g,,ly? t<2 u e,a
"4|/
lh,h-a*, / . h
-lf..-,/* 

^" *.-.{

Ge.sl o.r

/t-^ 
('t.!t C-it

h &, CA L,'t f;
.?|,J e_g fr'o?

Tv7-arr


