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RESUME

Dans la zone Mali-Sud, le maintien de la fertilité des sols est devenu une
préoccupation majeure. ll demande de nos jours de gros efforts aux paysans. Force
est de constater que I'adoption de nombreuses recommandations dans le domaine
est restée faible et assez lente compte tenue de la diversité du milieu paysan.
Consciente de cette situation, I'ESPGRN de Sikasso est en train de développer une
approche de recherche-action, qui prend en compte la diversité et s'appui sur une
analyse de ta gestion paysanne de la fertilité des sols. L'obiectif est de guider les
paysans dans le dornaine de I'amélioration de la gest:on de la fertilité des sols.

La recherche-action appelée approche "arnélioration de la gestion de la fertilité des
sols", comprend plusieurs étapes marquées par une participation effective des
paysans en cotlaboration avec la recherche et la vulgarisation. Elle comprend,
f 'étape de diagnostic/d'analyse de la situation actuelle,l'étape de planification des
actions, l'étape d'appui à la mise en place des actions et l'étape évaluation. Le
présent document donne les résultats de l'étape diagnostic/analyse de cette
recherche-actionqui a démarrêedans le village de Noyaradougou situé à 30 Km au
Nord de Sikasso.

Trois outils méthodologiq ues sont utilisés: /a carte du terroir , l'îdentification et
hiérarchisation des critères de différenciation, la classification paysanne des
exploitations et la carte des exploitations. L'application de ces outils dans ce village
a déjà donné des résultats techniques et méthodologiques encouragantes.

La carte du terroir a permis de constater la différence du degré d'exploitation des
différents sous-terroirs et types de sols. Dans le contexte actuelle de l'agriculture
dans cette zone, les terres noires à texture dominée par le limon sont les plus
sollicitées. ll a été constaté qu'à cause de I'insuffisance de ce type de terre, les
champs privés des femmes sont localisés sur les terres marginales (terres
hydromorphes, terres dégradées et appauvries). Cette situation a obligé les femmes
d'évoluer principalement vers une riziculture sur les terres hydromorphes, peu
profondes.

Selon les paysans la gestion de la fertilité des sols diffère entre les exploitations en
terme de production/utilisation de la fumure organique, apport de litière dans les
parcs, respectdes doses de fumure minérale, application des mesures de LAE, etc.
Les principaux facteurs socio-économiques qui expliquent cette diversité sont le

nombre d'actifs, le nombre de bovins, la possession d'une charette, la disponibilité
des jachères, et aussi des facteurs comme le courage, la connaissance et
I'organisation interne d'une exploitation. Sur la base de ces critères, les
exploitations furent regroupées en 3 classes de gestion: bon, moyen, faible.

La carte de I'exploitation a permis de visualiser les pratiques de gestion de la
fertilité de sols. Pour les exploitations de la classe l(bon niveau) les flux de
réssources entre les différentes composantes de l'exploitation, sont assez
importants, par rapport aux exploitations de la classe lll (faible niveau). L'analyse
des flux a été fort apprécié par les paysans. Elle a permis aux exploitations suivies
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de visualiser leur niveau d'intensification et d'envisager dans I'immédiat les
changements à opérer dans leur système. Cette analyse a permis à ces
exploitations de planifier des activités dans le cadre de la gestion de la fertilité des
sols pour la carnpagne qui a suivie. Les actions planifiées et exécutées par les
paysans du village de recherche sont, le stockage des chaumes pour fourrage et
litière, le compostage près du champs, le labour en courbe de niveau, la production
de fourrage, la complémentation des anirnaux.
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PREAMBULE

Ce document expose les résultats préliminaires d'une approche méthodologique sur
la gestion de fertilité, appliquée dans le village de Noyaradougou du secteur CMDT
de Klela, cercle de Sikasso. Au diagnostic de terrain ont participé les personnes
suivantes: Siaka Bagayoko, M'Piè Bengaly, Johan Brons, Toon Defoer, lbrahim
Dembélé, Souleymane Diarra, Thea Hilhorst, Yacouba Koné et Willem Stoop. Dans
les phases successives de programmation aussi Salif Kanté et Moumine Traoré se

sont joints à l'équipe, ainsi que Michel Coulibaly, le chef ZAER de la CMDT. Les
visites interpaysannes, les ateliers de formation, les travaux de réalisation et
évaluation ont été fortement assistés par Diakaridia Diabaté, Abdoulaye Kamara,
Mari-cécile Sidibé, Moumine Traoré, Robert Berthé et I'equipe de l'ICRISAT/ClRAD,
plus précisément Jacques Gigou et Kalifa Traoré.
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INTRODUCTION

Dans la zone Mali-Sud, la culture de coton et la traction animale, combinées avec
une forte croissance démographique ont engendré une extension rapide des
superficies. Le recours aux longues jachères comme moyen de reconstitution de la
fertilité naturelle des sols est devenu exceptionnel, surtout dans les zones de
Koutiala et Sikasso (Hoefsfoot et al., 1993). Dans ces zones jusqu'à 80% des
terres cultivables sont cultivées de façon permanente. Les apports de fumure
organique et minérale sont actuellement insuffisants et provoquent un déficit annuel
en éléments nutritifs, principalement I'azote G25 kg/ha) et le potassium (-20 kg/ha)
(van der Pol, 1992). En plus, le niveau minimal de matière organique (estimé à

O,60/o), indispensable pour protéger les sols contre la dégradation et pour assurer
la durabilité des systèmes de production est menacée.

Le maintien de la fertilité des sols demande aux paysans des améliorations
importantes en matière de gestion de fertilité afin de garantir leur productivité et de
prévenir la dégradation. Face à cette problématique, la recherche agricole a

développé et mis au point plusieurs techniques et méthodes dans les domaines de
la lutte anti-érosive (LAE), de la production de fumure organique et du dosage de
fumure minérale et organique. Cependant, force est de constater que l'adoption des
nombreuses recommandations techniques se fait moins vite que souhaitée.

Les changements qu'ont subit les systèmes de production durant les dernières
années, ont également augmenté la diversité des exploitations. Le développement
agricole dans la zone Mali-sud s'est accompagné de la naissance de deux types
d'exploitations marginales: (1) les chefs d'exploitation âgés, peu alphabétisés avec
un faible niveau de technicité et(2) les jeunes exploitations issues des éclatéments,
avec peu de terre, souvent de qualité médiocre (Van der Pol et Giraudy, 1993). En
effet, l'accès aux ressources de production comme la terre, la main d'oeuvre, le
bétail et la connaissance, sont devenus substantiellement différents entre les
exploitations. Cette diversité résulte dans une grande variabilité de pratiques de
gestion de fertilité entre les exploitations agricoles (ESPGRN, 1994).

La diversité des pratiques de gestion de fertilité nécessite des approches de
recherche et de vulgarisation adaptées. Des techniques proposées comme des
recettes pour le paysan'moyen'deviennent de moins en moins efficaces. En effet,
la variabilité des conditions agro-pédologiques et socio-économique du Mali-sud,
donne peu de perspectives aux recommandations générales en matière de gestion
de fertilité (Kanté et al., 1993). Une bonne compréhension des modes paysans de
gestion de fertilité des sols et une prise en compte de la situation de l'exploitation
(structure, contraintes, potentialités, etc) semblent indispensables pour mieux cibler
les technologies et conseils de gestion 'améliorées'. Etant les principaux utilisateurs
et la connaissance locale, les paysans sont appelés à jouer un rôle déterminant
dans l'analyse de leur situation et dans le développement des modes et techniques
appropriés de gestion améliorée de la fertilité des sols (Chambers et al., 1989;
Réijnjes et al., 1991; Kanté et Defoer, 1993).
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L'Equipe Systèmes de Production et Gestion de Ressources Naturelles (ESPGRN)
de Sikasso est en train de développer et de perfectionner une approche participative
et simple de recherche/action, appelée 'amélioration de la gestion de fertilité des
sols'. L'objectif principal de cette recherche/action est d'améliorer la gestion de
fertilité des sols afin d'assurer la durabilité des systèmes de production. L'approche
doit permettre aux exploitations ensemble avec I'encadrement (chercheurs et/ou
développeurs): (1 ) d'appréhender l'état actuel et d'analyser les stratégies et
contraintes de la gestion de fertilité des sols au niveau du vitlage et de
l'exploitation; (21 de raisonner et planifier les actions à entamer en matière de
gestion de fertilité des sols en tenant compte des éléments structurels des
exploitations et (3) de suivre et évaluer ces actions.

Suite a un pré-test exécuté en décembre 1993, I'ESPGRN a poursuivi la mise au
point de I'approche à travers un test méthodologique recherche/action dans le
village de Noyaradougou du secteur de Kléla. Contrairement au pré-test, le test
méthodologique commencé en août 1 994 ne se limite pas à la phase diagnostic,
mais se poursuit pardes actions concrètes (y compris leur évaluation). Cependant,
le présent document ne traite que la phase diagnostic, étant donné que tes actions
concrètes ont seulement commencées. Les résultats et aspects méthodologiques
de la planification, de la mise en place des actions, du suivi et de l'évaluation de
ces dernières seront traités dans des rappor,ts ultérieurs.

Un rappel des résultats et recommandations, issus du pré-test (ESPGRN, 1g94), se
trouve dans le chapitre 2. Ces résultats ont été importants dans la mesure qu'ils
ont guidé la mise au point de la méthodologie de recherche qui est exposée dans
fe chapitre 3. Le chapitre 4 donne une brève description du village de
Noyaradougou et le chapitre 5 traite les résultats de l'application de l'approche et
des outils diagnostic. Pour chaque outil appliqué une présentation est faite (1) des
résultats du diagnostic, Ql de l'analyse des résultats et (3) des suggestions
d'améliorations de l'outil. Le chapitre 6 propose pour la poursuite des activités à
Noyaradougou et des perfectionnement à apporter à l'approche et aux outils pour
I'application dans d'autres villages.

RESULTATS DE LA PRE.ETUDE

Dans le but de mieux comprendre la diversité des modes et stratégies de gestion
de la fertilité des sols, un premier diagnostic a été fait en décembre 1 993, dans
quatre villages répartis dans deux zones où la culture de coton est d'une grande
importance. Les villages avaient été identifiés sur la base des hypothèies en
utilisant les critères de sélection suivants: (1) disponibilité de terres, (2) niveau
d'agriculture (équipement, importance coton, etc), (3) densité bétail et (4) niveau
d'encadrement. Les résultats montrent que seulement les critères de disponibilité
de terre et taux d'équipement en charrettes sont pertinents. Pour les autres
critères, la différence entre exploitations est parfois ptus grande qu'entre vitlages
(ESPGRN, 1994).
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Les variables de gestion de la fertilité au niveau de l'exploitation sont
principalement: ( 1 ) la production et l'utilisation de la f umure organique, Ql
l'utilisation des engrais minéraux, (3) la rotation culturale et (4) la lutte contre
l'érosion. Les pratiques de gestion de fertilité sont beaucoup influencées par des
caractéristiques structurales de l'exploitation. Les exploitations quise trouventdans
une situation qui nécessite plus d'attention pour maintenir la fertilité, s'appliquent
davantage à la production de la fumure organique ou pratiquent des mesures de
lutte anti-érosives. En effet, la stratégie paysanne semble dépendre de la

disponibilité de jachères. Cependant, ce n'est pas uniquement la nécessité qui
entraîne un meilleur niveau de gestion de fertilité mais aussi la possibilité de traduire
le besoin en actions. Ainsi, la diversité des stratégies paysannes est fonction de la
disponibilité (et mobilisation) de main d'oeuvre, de charrette(s) et de bovins. Le
niveau de conscientisation par rapport au problème, la structure (centre) de
décision au sein de l'exploitation, le courage (volonté), la position sociale de la
famille et l'âge de l'exploitation, constituent autant de facteurs importants dans la
gestion de la fertilité.

L'exercice de décembre 1993, avait également comme but de faire un pré-test de
f 'approche et les outils diagnostics comme la carte de terroir, la catégorisation
paysanne et la carte de l'exploitation (Defoer et Diarra, 1 994). Ces outils
diagnostiques se sont effectivement montrés facilement applicables et ont permis
à l'équipe, ensemble avec les paysans, d'appréhender le niveau et la diversité de
la gestion paysanne de la fertilité des sols et d'analyser les principales contraintes
de cette gestion au niveau village et exploitation. Bien que les analyses aient résulté
dans des recommandations d'actions et mesures d'amélioration de gestion de
fertilité, leur mise en place n'a pas été appuyée, ni suivie. Le pré-test s'est terminé
par la restitution villageoise des résultats du diagnostic et il n'est donc pas certain
si l'approche a effectivement amené les paysans à entreprendre des mesures et/ou
actions. Ainsi, la validité de cette approche reste à tester.

Dans le but d'augmenter l'efficacité des outils et afin d'apprécier la pertinence de
f 'approche et des outils, quelques recommendations ont été faites. Pour la carte de
terroir, il s'avère nécessaire d'impliquer davantage les villageois dans l'analyse des
causes de la dégradation des ressources naturelles afin d'arriver à des propositions
concrètes de mesures d'actions au niveau villageois. La catégorisation paysanne
s'est montrée un outil assez puissant pour analyser en peu de temps la diversité
des stratégies paysannes de gestion de fertilité. Cet outil a aussi permis de faire un
choix raisonné des exploitations'cibles'avec qui des entretiens individuels ont eu
lieu. Cependant, le classement obtenu pourrait être davantage exploité lors de la
restitution des résultats des cartes de l'exploitation. Cette restitution en réunion
villageoise pourrait avoir plusieurs effets: (1 ) encourager les autres paysans à
analyser leur propre exploitation pour envisager des mesures semblables, Ql
stimuler les exploitations pour monter vers une classe supérieure et (3) discuter les
conditions nécessaires pour réaliser les actions. La carte de l'exploitation s'est
montrée très utile pour analyser de façon détaillée les exploitations'cibles'de
chaque classe d'exploitations. Cet outil pourrait être d'avantage utilisé lors de la
restitution au niveau du village. Les cartes sont à présenter par les paysans'cibles',
suivi par des recommandations faites pour les classes d'exploitations qu'elles
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représentent. Cette restitution encouragera les autres paysans à se situer par
rapport aux exploitations analysées et d'envisager des mesures semblables prenant
en compte leurs possibilités et limites.

L'ensemble de ces recommendations a permis d'affiner l'approche et les outils, Iprésentés dans le chapitre 3.

I
METHODOLOGIE

Avant la phase de terrain, des données de base ont été collectées au niveau de
I'association villageoise (AV) de Noyaradougou. ll s'agit des données globates du
village (nombre d'exploitations, etc), de la structure des exptoitations (nombre de
personnes, d'actifs, de boeufs, de matériel agricole, etc) et des données relatives
à la production de coton (utilisation d'engrais, superficie et rendement coton), pour
toutes les exploitations (voir Annexe 1). Bien que ces données ne soient pas
indispensables pour la conduite de la recherche/action sur le terrain, elles
permettent de se faire une idée sur le niveau et la diversité de I'intensification
agricole du village.

La recherche/action sur le terrain est conduite par une équipe pluridisciplinaire de
chercheurs/développeurs et la population du village de Noyaradougou. Elle se base
principalement sur des outils participatifs de diagnostic, accompagnés des guides
d'entretien pré-établis par l'équipe. La démarche méthodologique comprend
plusieurs phases:
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Le présent document se limite principalement à la première phase de
diagnostic/analyse et élabore brièvement les aspects de planification des actions.
La phase de diagnostic/analyse est répartie en quatre étapes (Schéma 3.1).

Schéma 3.1 Démarche méthodologique
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diagnostic/analyse au niveau du terroir villageois

La première étape commence par une réunion villageoise pour expliquer les
objectifs, la méthodologie de recherche et le calendrier des 3 jours. Ensuite, des
groupes de femmes, de vieux et de jeunes sont constitués pour élaborer des
cartes de terroir. Le but principal de la répartition en groupe est d'obtenir les
points de vue des différents groupes d'âge et de sexe en évitant les btocages
socio-culiurelles. La carte de terroir permet de: (1) identifier et localiser les
différentes unités et éléments du terroir villageois relatif à la fertilité des sols, (2)
localiser les différents types de terre dans le terroir et (3) analyser les
contraintes et potentialités liées à la fertilité et la dégradation des terres. En
plus, la carte de terroir permet de localiser les exploitations choisies pour des
entretiens individuels (voir plus bas). Les guides d'entretien pour l'élaboration et
l'analyse d'une carte de terroir sont présentés en Annexe 2.

Etape 2 Analyse de la diversité de gestion paysanne de la fertilité

L'analyse de la diversité des stratégies de gestion de fertitité commence par une
discussion autour de la dynamique et des signes de fertilité du sol et des modes
et moyens de (bonne) gestion de la fertilité des sols. Ces discussions ont eu lieu
dans les trois groupes: femmes, vieux et jeunes. Ceci permet de faire trois listes
de critères (variables) de différentiation entre les exptoitations retatifs à leurs
pratiques de gestion de la fertilité et les causes sous-jacentes des différences
(Phase 1).

Ensuite, les trois listes sont mises ensemble par l'équipe des animateurs. Les
variables (pratiques et/ou causes sous-jacentes) qui sont identifiées par deux ou
trois groupes sont retenues comme variabtes clés. La session de la matinée du
premier jour se termine par une présentation et validation des cartes de terroir,
des trois listes des variables et de la liste commune (Phase 2).

L'après-midi de la première journée commence par I'identification de toutes tes
exploitations, quartier par quartier, suivi par le recensement des valeurs des
variables pour chaque exploitation. Le travail est fait par un petit groupe de
paysans, principalement des membres de I'AV, ayant une connaissance de
toutes les exploitations. Pour chaque exploitation, Ur carton est préparé sur
lequel le nom du chef de l'exploitation est écrit. Au verso de ce carton, une
valeur est donnée pour chaque variable de gestion de fertilité. Ce carton est
comme une carte d'identité de l'exploitation (phase 3).

Ensuite, uî groupe réduit de paysans fait un classement des exploitations en
fonction de la maîtrise de gestion de la fertilité des sols. Le choix du nombre de
classes est libre. D'abord, tous les cartons sont étalés sur le sol avec les noms
de chefs d'exploitations en haut. Ensuite, chaque carton est mis dans une des
classes après avoir obtenu un consensus. Après la décision, il est demandé aux
paysans de justifier leur choix, surtout dans le cas où il était difficile d'obtenir un
consensus. Dans le cas où il y a un grand nombre d'exploitations dans une
classe, il est aussi possible de faire un sous-classement (Phase 4).
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Le résultat de la catégorisation paysanne est une typologie d'exploitations relatif
à la gestion de la fertilité des sols, faite par les paysans et basée sur des critères
(variables) paysans. Après l'exercice de classification, il est demandé aux
paysans de choisir une ou deux exploitations (représentatives) par classe pour
des entretiens détaillést. Ensuite, les cartons des exploitations choisies sont
placés sur la carte du terroir, afin de saisir leur situation au niveau du terroir
villageois (Annexes 3 et 4).

Etape 3: Diagnostic/analyse au niveau exploitation individuelle

La troisième étape du diagnostic comprend principalement des entretiens au niveau
des exploitations choisies et représentatives pour les différentes classes. L'entretien
se fait par deux chercheurs/ développeurs à l'aide d'un guide pré-établi et d'une
carte de l'exploitation, élaborée par le paysan au cours de l'entretien. Après un tour
dans les champs, les paysan(nels2 étabtissent une carte de l'exploitation en
indiquant la maison, les champs, les parcelles, les cultures, les types de sol, les
parcs, les fosses, compostières, tas d'ordure, etc. Ceci permet de visualiser les
éléments du système d'exploitation dans son ensemble. Ensuite, les flux de
produits qui entrent ou quittent I'exploitation ou qui s'échangent entre les éléments
de l'exploitation sont visualisés. A travers l'identification de l'existence ou absence
des f lux de produits, le paysan est poussé à faire une analyse du système
d'exploitation dans son ensemble. Ceci permet d'examiner les stratégies de gestion
de la fertilité en fonction des potentialités et contraintes des champs/parcelles, dans
le cadre structurel de l'exploitation. Ces entretiens détaillés sont essentiels dans
l'identification des possibilités d'amélioration de la gestion de fertilité pour
l'exploitation et donc pour la classe d'exploitations qu'elle représente. Les
améliorations visent surtout à (1) augmenter en valeur et en nombre les flux entre
les différents éléments du système de l'exploitation: utilisation des résidus comme
litière et fourrage, utilisation de la fumure organique, etc; (2) diminuer en valeur et
en nombre les flux de produits qui quittent l'exploitation: brûlis, érosion, etc et (3)
raisonner les quantités et flux de produits qui entrent dans l'exploitation: aliment
bétail, fumure minérale, herbes de brousse, contrat fumier, etc (Annexes 5 et 6).

t D"n" le but d'élargir l'échantillon d'exploitations qui sont à suivre de façon pluriannuelle, un
choix additionnel d'exploitations a été fait avec qui l'équipe a fait un diagnostic à l'aide des
cartes d'exploitation. Cet exercice a été fait lors d'une seconde visite au village. Le choix des
exploitations additionnelles n'était pas seulement fonction de la classification, mais a aussi été
basé sur la relation variables-gestion, éléments structurels de l'exploitation (bovins et actifs,
principalement) et rendement coton (issue des données de base de l'AV). Une tentative a été
faite pour choisir des exploitations ayant les mêmes rendements coton mais des éléments
structurels et pratiques de gestion de fertilité différentes. Ce plus grand échantillon doit
permettre à travers des variables de mieux (1) comparer les classes d'exploitations et (2) suivre
l'évolution des exploitations dans le temps. Les variables concernées sont issues des cartes de
I'exploitation et permettront de déterminer et suivre des indicateurs de durabilitê.

t Dans le cadre du diagnostic/analyse au niveau exploitation individuelle, des discussions ont eu
lieu avec les femmes sur la gestion de leurs champs privés. Des entretiens ont eu lieu avec les
femmes de 3 exploitations, y compris l'élaboration des cartes.



Etape 4: Restitution

La quatrième étape du diagnostic est une restitution qui se fait au niveau du village.
ll s'agit d'une évaluation (validation) des résultats, suivi d'une programmation de
la poursuite. D'abord les paysans présentent les cartes de terroir et une analyse
approfondie est faite, suivi par l'élaboration des recommandations d'actions
communales. Ensuite la liste de critères de différenciation entre les exploitations et
la catégorisation paysanne est présentée et approuvée. En dernière position, une
à deux cartes d'exploitation de chaque classe sont présentées par les chefs
d'exploitation appuyés par les chercheurs. Les analyses sont présentées et les
actions d'amélioration qu'ils envisagent de faire sont brièvement exposées.

La deuxième phase de la démarche méthodologique: la planification des actions est
en pleine phase d'élaboration au moment de la rédaction de ce rapport. Un atelier
paysan de formation et des visites interpaysannes ont eu lieu et des modules de
planification individuelles à l'aide des cartes de l'exploitation sont en cours
d'élaboration.

Atelier paysan de formation
Plusieurs mois après la première phase de diagnostic/analyse, un atelier paysan a
été organisé au village de Noyaradougou pour l'ensemble des exploitations. Les
principaux objectifs de cet atelier sont de (1 ) discuter des recommandations
spécifiques par classe d'exploitations à travers des analyses des cartes de
f 'exploitation, comme exemple pour chaque classe d'exploitations et (2) présenter
des'nouvelles'techniques de gestion de fertilité, adaptées à la problématique et
aux conditions spécifiques des (classes de) exploitations.

Visite interpaysanne
Une visite a été organisée pour des représentants (volontaires) de plusieurs
exploitations de Noyaradougou. Cette visite à eu lieu dans un village de recherche
de I'ESPGRN dans la zone de Koutiala (N'Goukan) où plusieurs des'nouvetles'
techniques, présentées lors de I'atelier paysan de formation, sont mises en place.
Les objectifs de cette visite interpaysanne sont de (1 ) sensibiliser les paysans de
Noyaradougou quant aux 'nouvelles' techniques de gestion de fertilité des sols et
(2) discuter les modalités pratiques de leur mise en place.

4 LE VILLAGE DE NOYARADOUGOU

Les données de base existantes au niveau de I'association villageoise (AV) de
Noyaradougou ont été collectées et se trouvent en annexe 1 . Ces données
permettent à l'équipe de se faire une idée sur le village et les exploitations en
particulier, avant la phase de terrain. Cependant, l'utilité des données AV pour
l'étude actuelle est assez limitée. La plupart des données ne semblent pas
correspondre aux réalités actuelles.

Les chiffres indiquent que 20 o/o des exploitations sont manuelles. Seulement 55o/o
des exploitations ont un semoir et 630/o un appareil de traitement. Bien qu'il y ait
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5.1

I
peu d'exploitations possédant de grands troupeaux, il existe aussi une grande
diversité entre les exploitations en nombre de bovins. Vingt pourcent des
expfoitations ont plus que 1O bovins. Plus que 50o/o des exploitations semble ne
pas avoir des bovins. Seulement 23o/o des exploitations possèdent un parc
amélioré. Aussi la population par exploitation diffère substantiellement entre les
exploitations. Cependant la plupart des exploitations est plutôt de petite taille.
Seulement 3 exploitations comptent plus que 20 membres présents. ll n'y pas de
données sur la population en exode. Les rendements coton varient entre 600 kg/ha
et plus que 23OO kg/ha.

RESULTATS

La cartographie du terroir villageois

Trois cartes de terroir ont été élaborées
jeunes et vieux.

5. 1 . 1 Résultats et analyse

Le terroir selon les femmes

dont une par chaque groupe: femmes,

Les femmes ont distingué 5 axes de pistes vers les villages voisins. Trois collines
et2 marigots sont marqués par rapport aux pistes. Les femmes distinguent 6 sous-
terroirs, qui se limitent par les pistes, sauf dans le cas de Zanjeri. A l'intérieur de
chaque sous-terroir,les principaux types de terre ont été distingués (Carte 5. 1 ). Les
terres gravillonaires dominent selon les femmes, suivi par les terres sableuses.
Aussi les fouga (terre hydromorphe sur plateau) prennent une place importante
dans le terroir villageois. Le Tableau 5.1 présente les noms des sous-terroirs, les
types de terre correspondants et l'importance relative en superficie.

Tableau 5.1 Les sous-terroirs, types de terres et importance relative, selon les femmes

L'utilisation des différents sous-terroirs ne se fait pas de la même intensité. Les
champs communs sont surtout concentrés dans le sous-terroir Noussîgi, Santougou
et Zanjeri . ll s'agit surtout des terres noires (argilo-limoneux), sableuses et

Types de,terre
':

lmportânce relative ên
superficie '

Gravillonaire, Sableux 6

Gravillonaire, Fouga 5
.::::::.:.:-: :. :r..:.::.:

Kôriniaga Gravillonaire, Fouga 4

Soutoùfôu Argileux, Gravillonaire 3

Sableux, Argileux, Fouga 2

Gravillonaire 1

An(:e crorssante de
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gravillonaires. Auparavent les champs de culture se trouvaient plus loin du village
sur des terres gravillonaires. Ces terres sont actuellement laissées en jachère et ne
sont plus considérées comme les meilleures. Avec la baisse de la pluviométrie, les
sols sableux et argilo-limoneux, qui se trouvent généralement plus proche du village
sont davantage exploités. Les champs des femmes se trouvent principalement dans
le SoutougoLl, le Korinjaga et le Gnjagnago sur les terres hydromorphes (fouga)
gravillonaires (Tableau 5.2). La disponibilité de jachères est surtout importante dans
le Korinjaga et Nampoukonga. Le Zanjeri est la zone de pâturage par excellence.
L'exploitation de bois se fait plutôt dans la périphérie du terroir villageois, sans
distinction par rapport aux sous-terroirs.

Tableau 5.2 lmportance relative d'utilisation des sous-terroirs ('): champs des hommes, champs des
femmes, pâturages, coupe de bois de chauffe, jachères, selon les femmes.

po par

Les zones d'infestation de striga se trouvent surtout sur les sols gravillonaires,
relativement loin du village. Les femmes ont indiqué un endroit fortement dégradé.
f f s'agit d'une partie du sous-terroir Soutougou, à droite de la piste, mi-parcours
entre Noyaradougou et le village voisin, Fingasso. Les femmes ne sont pas au
courant de travaux collectifs de LAE.

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

ChampS:d Champs,9 pâturàgé-5 bois dè Chauffé jaéhères

r::N.ôubsigi 6 2 1 1

:.:::..:1..::t::

,',':,;zqgjBri 4 3 3 1

Kôiihiâ.sâ 2 3 1 2 4

5 4 1 1 1

'. t:.::::. i :. : t;:.:;:::::::: t::...

.N,ampoukongâ 3 1 1 1 3

1 2 1 1 2
: lmportance c sanle, com on n€
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Carte 5.1 Le terroir selon les femmes
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Le terroir selon les jeunes

Contrairement aux femmes, les jeunes ont distingué 6 axes de pistes vers tes
villages voisins et 5 sous-terroirs. Les noms des sous-terroirs diffèrent de celles
données par les femmes. Seulement le Noussigi et le Soutou(ru)gou reviennent
dans les deux cas. Les trois autres sous-terroirs, distingués par les femmes ne sont
pas retrouvés chez les jeunes (Carte 5.21. La confrontation entre les deux cartes
permet de comprendre ces divergences. Le Korinjaga et le Nampoukonga,
mentionnés par les femmes, sont en fait des parties du sous-terroir Morognére.
Koriniaga est un lieu spécifique pour l'abreuvement des animaux et Nampoukonga
se trouve à l'extrémité du sous-terroir Morognére. Le nom Zanjeri fait référence à
une personne qui avait son hameau de culture dans le sous-terroir de Nakapirikan
(mentionné par les jeunes) . Gnjagnago est le nom d'une coltine dans le sous-terroir
Faraka.

Les jeunes distinguent pour chaque sous-terroir un nombre de spécificités comme:
le type de terre, des arbres spécifiques ou une histoire marquée. A l'intérieur de
chaque sous-te rroir,les principaux types de terre ont été distingués. Contrairement
aux femmes, les jeunes trouvent que les terres hydromorphes (cultivées par les
femmes) sont les plus importantes, suivies par tes terres gravillonaires. Les terres
sableuses sont les moins représentées, seton les jeunes, contrairement à t'opinion
des femmes pour qui ce type de terre est très important. Le Tableau 5.3 présente
les noms des sous-terroirs, les types de terre correspondants et I'importance
relative en superficie.

Tableau 5.3 Les sous-terroirs, types de terres et importance relative, selon les jeunes

pa es scores qul
indiquent le rapport entre les superficies
2: L'achat a été fait de façon symbolique avec un boeuf
3: Fouga est un nom local qui signifie terre hydromorphe; ces
plateaux

I
I
I
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SoùS.terroir ldentif ication Types dé:te-rre lmpôrtancè relative en superficie (1)
j:::. ::...:..1

Nôussisi Sous-terroir acheté 2 Gravillonaire
Noir
Fouga 3

4 (4)

Soutou(ru)gou Arbre dominant:
Ptelopsus suberosa

Gravillonaire
Fouga
Noir

3 (3)

Morôgnére
::..:::'

Terre rouge Sableux
Fouga
Gravillonnaire

5 (8)

Faiakâ Terre noir, collant Argileux noir
Fouga
Gravillonnaire

1 (1)

Nàkàpirikan Sous-terroir récupéré Sableux
Fouga
gravillonnaire

2Ql

assement selo n rmportance croissante à 5 ; les chiffres entre oarenthèses sont d

terres se trouvent générallement sur les
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Les champs communs se trouvent principalement dans les sous-terroirs Noussigi
et fe Soutou(ru)gou, sur les terres noires. La répartition inégale des champs entre
les sous-terroirs est liée à la différence de superficie mais aussi à l'importance
relative des terres noires. Le Nakapirikan est un sous-terroir proche du village qui
a été fortement exploité par la famille fondatrice. Elle est actuellement peu exploitée
et laissée en grande partie en jachère; les terres gravillonnaires qui dominent le
Nakapirikan sont actuellement moins aptes à l'agriculture à cause de la diminution
des pluies. Le Faraka est peu exploité parce qu'il y a peu de bonnes terres
exploitables à la charrue. Les champs des femmes ne se trouvent pas sur le
Noussige et peu sur le Nakapirikan.

Tableau 5.4 lmportance relative d'utilisation des sous-terroirs ('l: champs des hommes, champs des

femmes, pâturages, coupe de bois, jachères, selon les jeunes.

Châmps d Champs I pâturages bois de chauffe jachèrês

4 (241 2 2 6

4 t24l 4 1 5

3 (4) 3 4 4 3

1 2 3 3 1

2 1 5 1 2
assement nce crorssante de es chiffres entre oarenthèses sont des scores

indiquent le rapport entre l'importance

Le Nakapirikan et le Morognére sont beaucoup pâturés à cause de leur abondance
d'herbes. Le Faraka est plutôt un lieu d'abreuvement à cause de la présence de
deux cours d'eau. Contrairement aux femmes, les jeunes font une distinction entre
les sous-terroirs par rapport à la coupe de bois. Les jeunes trouvent que le
Morognére et le Noussigé sont les sous-terroirs les plus érodés, à cause de
I'abondance des collines. Des travaux de LAE collectives devraient être organisés
pour protéger de façon efficace. Le Nakapirikan est aussi considéré comme
dégradé.

porta qu
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Carte 5.2 Le terroir selon les jeunes
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Le terroïr selon les vieux

La carte élaborée par les vieux s'est beaucoup concentrée sur la représentation des
quartiers dans le village et sur I'identification des grandes familles et des
exploitations à l'intérieur de chaque quartier. Ainsi, il restait peu de temps pour la
schématisation du terroir villageois et I'objectif de l'élaboration de la carte n'a pas
été atteint.

5.1 .2 Aspects méthodologiques

L'expérience avec la carte de terroir faite par les vieux montre qu'il est très
important de bien préciser les objectifs à I'avance et de mettre les paysans sur la
bonne voie dès le début. En pratique il est important de préciser d'abord que la
longueur du papier doit être disposée dans le sens de la longueur du terroir. Après,
I'enceinte du village est représentée par un petit cercle et les villages voisins sont
visualisés par des points aux extrémités du terroir. Ensuite, les pistes sont
dessinées ainsi aue des éléments naturels tels que les collines et marigots.

L'élaboration des cartes par plusieurs groupes distincts a permis d'apprécier la
perception du terroir villageois selon les femmes et les jeunes. Bien que ceci semble
intéressant d'un point de vue'aspect genre et génération', la complémentarité des
perceptions n'a pas aidé à mieux atteindre les objectifs de la carte. L'expérience
montre que l'élaboration de la carte prend beaucoup de temps et que la
concentration diminue après deux heures, souvent au moment où I'analyse devrait
commencer. Ainsi l'analyse même des contraintes et potentialités a à peine pu être
faite par les groupes et peu de temps et d'énergie restaient pour la comparaison
des cartes et pour exploiter leur complémentarité. Pour ces raisons, il serait mieux
de confier l'élaboration de la carte à un groupe restreint choisi par les villageois et
composé de personnes âgées hommes et femmes, chefs d'exploitation connaissant
bien le terroir et des jeunes. ll est important de veiller à la contribution des
différentes classes d'âge et sexes. En même temps, les trois groupes distincts de
vieux, de femmes et de jeunes pourraient commencer I'exercice d'identification des
critères de différenciation entre les exploitations. La carte ainsi élaborée, sera
valorisée et davantage analysée en session plénière.

5.2 La catégorisation des exploitations

5.2.1 Résultats

Les variables qui permettent de distinguer les exploitations par rapport aux
pratiques de gestion de fertilité et les causes sous-jacentes de ces différences de
pratiques, identifiées par les trois groupes de paysans, sont présentées dans le
Tableau 5.5. Seulement les variables identifiées par au moins deux groupes ont été
retenues comme variables clés pour la classification des exploitations. Les valeurs
des variables retenues ont été recensées pour chaque exploitation et ont été
présentés sur les cartons (carte d'identité) des exploitations.
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Variables de classification identifiées (*l par les 3 groupes de paysans et retenues;
symboles, valeurs des variables retenues (ayant au moins 2 *).
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3;2; 1: O

3:2;1;O

'l; 0

3;2;1;O

non retenue

nombre

nombre

1; O

hectare

nombre

N; R;G;F

1;0

non retenue

non retenue

non retenue
.: variable identifiée parle grom epar le group
1: Vafeurs des variables: - 3, 2, 1, O: indiquant respectivement beaucoup, moyenne, peu et rien.

- 1, O: indiquant respectivement oui et non.
- N: noir. sableux; R: rouge, argileux; G: gravillonaire; F: Fouga
- non retenue: quand seulement un groupe a identifié la variable

2: Variable qualitative qui indique une valeur relative d'un actif ou de l'ensemble des actifs

Variables 'gestion'
Les variables importantes de la gestion de fertilité retenues par les trois groupes
sont: (1) le compostage (principalement des ordures ménagères), (2) la production
de fumure organique en utilisant de la litière dans les parcs de bétail et (3) le
respect des doses d'engrais sur le coton. Les pratiques de lutte anti-érosive (LAE)
ne sont pas considérées par les femmes, contrairement aux jeunes et vieux. Ceci
est probablement dû au fait que les femmes ne participent généralement pas aux
travaux de LAE. Par contre, leur rôle dans la production de la fumure organique à
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base des ordures ménagères et de litière dans les parcs est très important.
Seulement les jeunes hommes semblent apprécier le parcage des animaux sur le
champ. Cependant cette technique est peu pratiquée à Noyaradougou.

Variables'structure' (facteurs sous-jacents)
Comme facteur sous-jacent de distinction, la charrette a été identifiée par chaque
groupe. Contrairement aux jeunes, les vieux et les femmes donnent une grande
importance à la formation et connaissance ainsi qu'à la disponibilité de main
d'oeuvre et des jachères. Les femmes ne semblent pas considérer le nombre de
bovins, contrairement aux hommes (vieux et jeunes). Le courage et le type de sol
semblent aussi jouer un rôle dans la gestion de fertilité selon les jeunes hommes et
les femmes. Seules les jeunes ont indiqué l'importance du nombre de caprins/ovins
et l'organisation interne de l'exploitation. Les femmes semblent être les seules à

considérer l'âge des parcelles comme variable. Ceci pourrait s'expliquer par le fait
que les femmes pratiquent principalement une agriculture itinérante sur les terres
marg inales.

La mise en commun a abouti à la liste de variables gestion et variables structure,
présentée dans le Tableau 5.6.

Tableau 5.6 Variables gestion et variables structure, retenues par au moins deux groupes et
relatives à la diversité de la gestion de fertilité à Noyaradougou.

Les paysans de Noyaradougou ont d'abord réparti les exploitations en trois classes:
Une première classe (l) de 8 paysans qui maîtrisent bien la gestion de la fertilité,
une deuxième classe (ll) de 6 exploitations dont la gestion de la fertilité des sols est
d'une manière acceptable et une troisième classe (lll) de 1O exploitations qui ne fait
pas une bonne gestion de fertilité de leurs sols. Ensuite, les paysans ont procédé
à un classement plus fin des classes let lll, aboutissant ainsi à quatre sous-classes
Ul1,ll2, lllll et llll2l.

Les justifications que les paysans ont donné pour classer les exploitations dans la
classe I sont: (1 ) produire du compost (principalement à base des ordures
ménagères mais en ajoutant souvent de la paille de brousse) , (21 apporter de la
litière dans le parc de bovins et (3) appliquer des mesures LAE. Ces exploitations
ont, selon les paysans, un bon nombre de boeufs et d'actifs et fournissent assez
d'effort dans la gestion de fertilité (courage). Dans le cas de la classe ll, les
justifications ont porté sur: (1 ) la production de compost (à base d' ordures
ménagères, mais sans incorporation de la paille de brousse) et (2) la faible quantité

.VARIABLES GESTION VARIABLES STRUCTURE (causes sous-
jacentesl

compostière (ou tas d'ordure)
parc à litière
respect dose d'engrais
lutte contre l'érosion (LAE)

nombre de charrettes
nombre de bovins
nombre d'actifs
disponibilité de jachères
type(s) de sol
f ormation/connàissance
courage
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de litière incorporée dans le parc de bovins. Ces défaillances sont, seton les
paysans, surtout liées aux problèmes d'ordre organisationnel de I'exploitation. Les
considérations paysannes pour classer les exploitations dans la classe lll portaient
surtout sur: (1 ) la faible production de matière organique (peu de compostage
d'ordures ménagères, absence de parc de bovins ou absence d'apport de litière) et
(2) I'absence de mesures LAE. A part le manque d'actifs, les principales causes
sous-jacentes de cette situation semblent être le faible nombre de bovins et le
manque de charrette.

5.2.2 Analyse

Afin de vérifier la pertinence des variables citées par les paysans, le classement des
exploitations fait par les paysans, a été analysé à travers les caractéristiques notées
sur les cartons. Les résultats de cette analyse montrent qu'effectivement pour la
plupart des variables les classes d'exploitations se distinguent. Ceci prouve que les
variables choisies par les paysans sont pertinentes et que l'outil de classification
paysanne est efficace (Tableau 5.7 et b.8).

Tableau 5.7 Analyse du classement des exploitations pour les variables gestion.
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0,3
o,4
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o,4
0.6
o.2

1,3
1,4
1,2

0.8
1

0,6

1. Les exploitations de la classe ll et lll produisent substantiellement moins de compost à
base d'ordures ménagères, que celles de la classe l.

2. Toutes les exploitations de la classe I utilisent beaucoup de litière dans les parcs de
bovins, contrairement à celles des classes ll et lll.

3. La lutte anti-érosive est surtout appliquée par les exploitations des classes I et ll;
cependant la distinction entre les classes n'est pas très nette.

4. Bien que les paysans aient mentionné 'le respect des doses d'engrais sur coton' comme
variable de distinction entre les exploitations, ceci n'est pas confirmé par cette analyse.
Seulement la sous-classe llll2 ne semble pas respecter les doses d'engrais sur le coton.
Le manque de leur crédibilité relatif au remboursement du crédit est souvent une raison
pour l'agent d'encadrement de limiter l'octroi de la dose recommandée.

Les valeurs des variables diffèrent peu par rapport aux sous-classements des classes I et lll

Tableau s.s).
rs moyennes par va e (gestion,, s exp sparc sse
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Tableau 5.8 Analyse du classement des exploitations pour les variables structure.

Les c res sont des va moyennes par va structure), cles ex tataons par sse f.

Les exploitations de la classe lll se distinguent des autres exploitations par le faible nombre
d'actifs et de bovins et par le manque de charrette. L'amélioration de la gestion au niveau
de cette classe passe nécessairement par la résolution des prohlèmes liés aux aspects
structurels de I'exploitation, comme la charrette, le nombre de bovins et de main d'oeuvre
(actifs). Ces facteurs peuvent être consîdérés comme les premières conditîons pour
améliorer la gestion de fertilité des sols (et donc augmenter la production de fumure
organigue et I'apport de litière dans le parc).

La distinction entre les classes I et ll n'est liée ni au nombre d'actifs et de bovîns ni à la
disponibilité de la charrette. Ces facteurs ne semblent donc pas être une garantie pour une
'bonne' gestion de fertilité. Les facteurs 'courage' et 'formation' peuvent faire la différence
entre les classes I et ll et semblent indispensables pour aboutir à une honne gestion de
fertilité. Ces facteurs sont des variables gui pourraient expliquer la différence de production
de fumure organique (sur tas d'ordure) et d'apport de litière dans le parc, entre ces deux
classes.

La variable'type de sol'indiquée par les paysans comme variable explicative de la
différence de gestion de fertilité des sols, ne semble pas différer substantiellement
entre les classes d'exploitations. Cela pourrait être dû à la présence de plusieurs
types de terre dans chaque exploitation. Ainsi le type de terre peut ne pas être un
critère déterminant de distinction entre les exploitations. Cependant, la variable
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1
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4,4
4,O

o,8
0,8
0,8

o,7
o,B
o.6

1. La variabilité de la superficie des jachères est plus grande à I'intérieur de chaque classe
qu'entre les classes et sous-classes d'exploitations. Cette variable ne peut donc pas être
retenue comme variable explicative de différence de gestion de fertilité entre les

exploitations; contrairement aux indications des paysans.
2 Toutes les exploitations des classes I et ll possèdent une charrette. La disponibilité d'une

charrette est seulement un problème pour la sous-classe lll/2.
3. Les exploitations des classes I et ll ont substantiellement plus de boeufs et plus d'actifs

que les exploitations de la classe lll. Les sous-classements des classes I et lll, montrent
également des distinctions nettes.

4 Le courage et la formation sont des acquis certes pour les exploitations de la classe l.

Pour les exploitations des autres classes, ceci est moins évident. bien que les

exploitations des classes ll et lll semblent peu différer à ces sujets. Aussi les sous-
classements ne donnent pas de variation substantielle.

Tableau 5.5).
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type de terre peut être assez importante dans la gestion des terres au sein de
I'exploitation (Kanté et Defoer, 1 993).

Les données de base, collectées au niveau de l'AV de Noyaradougou, ont
également fait objet de comparaison entre les classes d'exploitations (Tableau 5.9).

Tableau 5.9 Analyse du classement des exploitations pour quelques données de base de I'AV.
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3,1
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5,4
7

4,4

1,6
1,5
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Clàsse lf ,(n:= 0) 1,3 1,3 5,0 2,8 2,6 3,5 1,3

Cfà5Sé tll ,(n = 1g;' , ,,.

Classe !ll/1 (n:5)
ClâSse lJlt2 (n = b)

1,0
1,0
1.0

1.0
1,O

1,0

2,4
2,6
2,2

3,4
2,9
3.8

2,7
2,2
3.1

1,9
2,O
1,8

0,8
0,6
0.9

o: coton (12-
Les chiffres sont des valeurs moyennes des exploitations par classe
1 : Nombre de sacs de 5O kg; les doses d'urée (par hectare de cotonl sont extrèment haut; la valeur des données du cahier de
l'AV sont questionable; Aussi les fortes doses de CCo dans le cas de la classe lll ne semble pas en relation avec les faibles
rendements.

Le degré de mécanisation (nombre de charrues, multiculteurs et boeufs de labour)
diffère effectivement entre les classes. Ouant à l'utilisation des engrais minéraux,
peu de différences existent entre les classes d'exploitations. La superficie coton
ainsi que le rendement coton sont substantiellement plus hautes dans la ctasse I

que dans les classes ll et lll. Le niveau de gestion de fertilité sembte donc tié au
niveau d'équipement et est en relation étroite avec les rendements coton.

5.2.3 Aspects méthodologiques

Afin de bien orienter les discussions, il est important de commencer les réflexions
autour des différentes pratiques de gestion de fertilité, suivies par une discussion
autour de la variabilité de ces pratiques entre les exploitations. ll faut éviter de trop
vite débattre les causes sous-jacentes de ces différences et de bien faire
comprendre aux paysans les relations causes-effets.

L'expérience d'élaborer 3listes par 3 groupes distinctes a montré des différences
intéressantes entre hommes, femmes et jeunes. Cependant, il n'est pas sûr s'il
s'agit réellement de différences de perception. ll se peut que certaines variables ont
été oubliées ou que la discussion était très dominée par certains individus. Pour
éviter ce biais, une liste commune peut être constituée regroupant tous les critères
des 3 groupes. Ensuite, il sera demandé à chaque groupe de faire une
hiérarchisation (scores) de la liste commune des variables, suivi par une mise en
commun des trois listes de scores. Ceci permettrait de confronter chaque groupe
avec les résultats des autres groupes et d'obtenir une liste de variables (gestion et
causes sous-jacentes) hiérarchisées selon leur importance.
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Certaines variables n'ont pas été suffisamment clarifiées. ll s'agit p.e. des variables
'courage' et 'formation/connaissance'. Une discussion plus approfondie de ces
notions devrait être faite, complétée par une analyse des causes de ces variables.
Le fait que I'exercice a été fait tout de suite après l'élaboration des cartes de terroir
et que les paysans commencaient à perdre la concentration n'étaient pas des
conditions favorables pour entamer une telle discussion. Pour des raisons
d'eff icacité, il est proposé que les 3 groupes commencent l'exercice d'identif ication
des critères, dès le matin, simultanément avec l'élaboration de la carte de terroir.
Ce calendrier laissera aussi plus de temps à la poursuite de l'exercice.

Le recensement des valeurs (des variables retenues) pour chaque exploitation a
posé quelques problèmes. Afin de gagner du temps, cet exercice a été fait dans des
sous-groupes avec des personnes ressource. Les personnes ressource n'avaient pas
des connaissances précises sur e.a. le nombre de bovin ou même le nombre
d'actifs de toutes les exploitations. En plus, pour des valeurs relatives comme la
production de compost ou l'apport de litière (3, 2, 1 , O), l'interprétation s'est
montrée très subjective; surtout que les exploitations n'étaient pas jugées par les
mêmes personnes ressource. Le recours aux données de base collectées avant la
phase de terrain au niveau de l'AV n'a pas été utile pour la simple raison que
beaucoup de données n'étaient plus actuelles. Pour, cette raison, il est recommandé
de faire le recensement avec un seul groupe de 3 à 5 personnes ressource et de
prendre son temps afin d'obtenir des données plus fiables.

Le classement des exploitations en fonction de la maîtrise de gestion de la fertilité
des sols n'a pas posé de problèmes majeurs. Cependant, étant donné le retard sur
le calendrier, un faible nombre de paysans étaient impliqués dans l'exercice. En plus
par manque de temps, les discussions autour du classement des exploitations
étaient restreintes, ce qui a limité l'échange entre paysans et chercheurs et entre
paysans même. Pour cette raison il est nécessaire de commencer plus tôt cet
exercice et d'y dégager plus de temps.

Le choix des exploitations pour des entretiens individuels n'est pas une tâche facile
étant donné la variabilité qui existe dans chacune des classes d'exploitations. A
I'intérieur de chaque classe un choix raisonné est à faire: deux exploitations ayant
plus au moins les mêmes moyens (comme nombre de bovins, actifs) mais des
rendements différents (donnée secondaire) ou deux exploitations ayant plus au
moins les mêmes rendements mais des moyens différents. ll reste très important
d'impliquer les paysans dans le choix des exploitations et d'expliquer les choix
raisonnés. Par manque de temps, la visualisation de l'emplacement des
exploitations sur la carte de terroir n'a pas eu lieu. Ceci aurait pu aider à faire le
choix des exploitations aussi en fonction du type de terre.

5.3 La gestion de la fertilité des sols au niveau de l'exploitation

Douze des vingt-quatre exploitations du village, dont 5 de la classel,2 de la classe
ll et 5 de la classe lll, ont fait l'objet d'un entretien individuel. Les discussions
étaient basées sur la carte de l'exploitation, élaborée durant l'entretien. Aussi des
entretiens ont eu lieu avec les femmes de 2 exploitations.
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D'abord, les résultats généraux sont présentés y compris les facteurs de
comparaison entre les classes d'exploitations. Après, deux exemples d'analyse à
base de la carte de l'exploitation: une exploitation de la classe I et une de ta classe
lll sont présentées et une analyse de la gestion de fertilité des parcelles des
femmes est donnée.

5.3. 1 Résultats généraux

Les caractéristiques des exploitations issues des entretiens individuels sont
présentées en Annexe 7.

Démographïe
La plupart des exploitations ont une composition assez simple. Les exptoitations de
la classe I sont composées de moins de ménages (1 à 3) que celles de la classe ll
(4 à 5). Les exploitations de la classe ll semblent moins bien organisées et le
processus de décision y est plus complexe que dans le cas des exploitations de la
classe l. Presque toutes les exploitations de la classe I ont délégué un actif,
responsable pour la gestion de la fumure organique.

Le nombre d'actifs par exploitation varie de 3 à 1 5, avec une majorité de femmes.
Le nombre de néo-alphabètes et scolarisés est plus élevé dans la classe I par
rapport aux classes ll et lll, ce qui pourrait indiquer que'formation/ connaissance'
est effectivement une variable de distinction entre la meilleure classe et les autres,
comme cité par les paysans (catégorisation). L'âge de l'exploitation semble
légèrement supérieure dans la classe I par rapport aux autres classes. Plusieurs
exploitations de la classe lll sont issue d'un éclatement il y a 1O à 20 ans: les
jeunes exploitants n'avaient pas hérité du bétail (cas de Yafémé et Niguino) et
semblent mettre une longue période pour avoir un nombre important de bétail ce
qui est une des premières conditions pour améliorer la gestion de la fertilité des
sols.

Structure de I'exploïtatîon
Aucune exploitation ne possède un hameau ni un parc de bovins proche des
champs de culture. La raison principale semble être te risque de vol. Etant donné
la relative grande distance entre le parc et le champ (surtout pour les exploitations
de la classe l), le transport de fumure organique deviendra vite la contrainte
principale dans la gestion de la fertilité des sols. Pour cette raison, plusieurs
exploitations concentrent l'application de la fumure organique sur le champ de
case. Dans les exploitations les hommes n'ont généralement pas de champs privés,
tandis que la plupart des femmes en possèdent. La superficie en jachères varie de
3 à 14 ha et semble peu différer entre les classes d'exploitations. Ceci confirme
I'analyse de la classification paysanne. Bien que la plupart des exploitations
appliquent des mesures de LAE comme les exutoires, les diguettes ou lignes en
cailloux, les problèmes d'érosion persistent pour presque toutes les exptoitations.
Les exploitations de la classe lll n'ont généralement pas de parc. Les quetques
bovins qu'elles possèdent passent la nuit sur le tas d'ordure. Aussi la taille du
troupeau de caprins et ovins est plus grande pour les exploitations de la classe l.
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Toutes les exploitations ont au moins un tas d'ordure. Les vraies compostières,
autres que les tas d'ordure, sont plutôt rare dans la classe lll.

Cultures
Les superficies totales et celles de coton varient considérablement entre
exploitations. Les exploitations de la classe I exploitent plus de superficie totale et
de coton que celle de la classe ll et lll. Le pourcentage de coton dans t'assolement
est aussi substantiellement plus élevé pour les exploitations de la classe l; \jo/o
dans la plupart des cas. La superficie exploitée par actif ne semble pas diffêrer
entre les classes.

Utilisation des résidus de récolte
La litière pour les parcs de bovins provient principalement des résidus de coton. La
plupart des exploitations de la classe I utilisent 70 à 100 % des résidus de coton
comme litière, contre 5Oo/o au maximum pour la classe ll. Les exploitations de la
classe lll brûlent la plus grande partie des tiges de coton. Les résidus de récotte de
céréales sont en général peu utilisés comme litière et encore moins comme fourrage
dans les parcs de bovins. La préférence des paysans pour la litière à base des tyges
de cotton, pourrait s'expliquer par la facilité de transport et de décomposition par
rapport aux tiges de céréales. En plus, les paysans sont très occupés par la recolte
et commercialisation de coton, ce qui ne les permet pas de rammasser les chaumes
de céréales à temps, avant la vaine pâture. Seulement une exploitation récupère
une petite portion (1jo/o) de résidus de sorgho comme fourrage. Les portions de
résidus de céréales, ingérées durant la vaine pâture sont en fonction de la durée et
de fa fréquence du passage des animaux et sont estimées entre 10 à 30 o/o. Les
exploitations de la classe lll, possédant peu de bovins profitent ainsi relativement
peu de la vaine pâture. La plus grande partie des résidus de céréales est brûlée sans
différence entre les classes d'exploitations. Les fanes d'arachides, contrairement
aux fanes de niébé, sont relativement peu exploitées comme fourrage.

Production/utilisation de la fumure organique
A part les résidus de récoltes, des herbes coupées en brousse sont souvent
utilisées comme litière dans les parc de bovins, surtout par les exploitations de la
classe l. Les herbes de brousse sont aussi parfois utilisées dans les compostières.
Toutes les exploitations produisent de la fumure organique à base d'ordures
ménagères. Le fumier de parc, par contre, est seulement produit par les
exploitations des classes let ll. La production de fumier de parc est largement
supérieure à celle de fumure organique à base d'ordures ménagères. Le compostage
est une pratique relativement nouvelle dans le village et seulement 3 exploitations
(dont 2 de la classe 1 ) ont utilisé du compost en 1994. La fumure organique est
presque uniquement utilisée sur le coton. L'épandage ne se fait jamais sur une
parcelle entière de coton, mais sur des taches de la parcelle et souvent selon une
rotation pluriannuelle. Les superficies effectivement fumées varient entre 0,3 et 2,5
ha, soit une moyenne de 25o/o (de 13 à 630/o) de la superficie en coton. Les
superficies fumées sont plus basses pour les exploitations de la classe lll. Les
quantités totales appliquées par exploitation varient de 1 à 8,3 tonnes par an et
diffèrent substantiellement entre la classe I et ll. Toutes les exploitations de la
classe I produisent au moins 5 tonnes de fumure organique. Les doses de fumure
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organique appliquées par ha de coton et par ha cultivé diffèrent aussi
considérablement entre les classes d'exploitations. Deux exploitations de la classe
I et une de la classe ll, n'arrivent pas à transporter toute la production de ta fumure
organique, a cause d'une contrainte de calendrier.

Producllon F.O. (tonnet/oxploltrtlon) Do.. F.O. {l<g/hr)I
7

E

6

1

3

2

1

o

minéral que les autres parcelles. Dans la plupart des cas, le mais reçoit également
de la fumure minérale. Par contre, les autres céréales (en culture pure) reçoivent
rarement de l'engrais minéral.

Alimentation des animaux
Comme indiqué plus haut, les résidus de récolte sont peu récupérés comme
fourrage dans les parcs, et uniquement par les exploitations de la classe l. Par
contre, I'utilisation de l'aliment bétail à la fin de la saison sèche, est une pratique
courante. Les quantités par tête varient entre 33 et 1OO kg.

Suggestions d'actions
Des suggestions ont été faites par classe d'exploitations.

Classe I

Récupération et stockage des chaumes de céréales avant la vaine pâture,
pour utiliser comme fourrage durant la saison sèche chaude: étant donnée
la contrainte de temps, un stockage provisoire pourrait être fait au champ;
pour limiter les quantités à stocker l'utilisation du hache paille est à prévoir,
combinée avec le pré-mix et le bloc métocour3; ceci permettra de réduire
I'achat de I'aliment bétail.
Installation d'une culture fourragère durant la campagne 1995/96, de
préférence maïs (une culture très répandue) associé à la dolique.
Bien que la production de fumier de parc pourrait encore augmenter avec
I'apport de litière de céréales, les exploitations seront vite confrontées avec
le problème de transport (étant donnée la distance parc-champ). Pour cette

Utilisation de la fumure minérale
To utes les exploitation s utilisent
I'engrais minéral sur le coton. La dose
de complexe coton vulgarisée est
généralement assez bien respectée. La
plupart des exploitations utilisent plus
que la dose vulgarisée d'urée. Les
exploitations de la classe lll, semblent
utiliser moins d'urée que les autres. Les
parcelles de coton où la fumure
organique a été appliquée n'ont pas
reçu une dose plus faible d'engrais

Le pre-mix est un complément
(Phosphate Naturel de Tilemsi),
à base de mélasse, urée, son de

ch... I

r600

r {oo

I 200

rooo

600

600

400

200

oClrur ll Ctrrrt lll

* Produ€tlon F.O, 7-7 F,O.l'',t aotoa ffi f.O.flt .rglotr

alimentaire à base de mélasse. urée, son de riz, sel et pNT
mélangé avec les chaumes hachés. Le Bloc-métocour est fait
riz, sel, PNT, ciment et tourteaux de coton.
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raison, il est conseillé d'expérimenter le compostage près du champ à base
de résidus de céréales qui sont normalement brûlés avant le labour.

Classe ll

- L'augmentation devrait se faire par l'incorporation de plus de litière;
récupération de 100o/o de tiges de coton et augmenter la récupération de
tiges de céréales.

- Une meilleure gestion de la main d'oeuvre est nécessaire; une personne
devrait être désignée pour l'ensemble de la gestion de la fumure organique.
Une formation et sensibilisation en matière de production/utilisation de
fumure organique serait profitable pour cette classe d'exploitations.

Classe lll

Exploitations sans charrette
- L'augmentation de la production de fumure organique doit passer par

l'installation d'une compostière près du champ. Cependant ces exploitations
doivent aussi envisager l'achat d'une charrette (à crédit), qui peut être
utilisée pour d'autres fonctions.

Exploitations possédant une charrette
- Une stabulation temporaire de quelques têtes combinée avec la récupération

d'une partie des tiges de maïs comme fourrage et des tiges de coton comme
litière

- Pour une augmentation considérable de la fumure organique, il semble
nécessaire d'augmenter la taille du troupeau, combiné avec I'installation d'un
parc de nuit et l'apport intensif de la litière (de coton). Ceci pourrait se faire
de façon progressive.

5.3.2 Analyse de gestion de fertilité de I'exploitation

D'abord une brève description des éléments du système de production relatifs à la
fertilité du sol est présentée. Ensuite une analyse des flux de produits est faite;
celle-ci s'appuie sur la carte de l'exploitation élaborée par le paysan et la fiche de
réponse (guide d'entretien). Pour terminer quelques options d'amélioration de la
gestion discutées entre chercheur et paysan sont indiquées. Ces améliorations
reposent sur I'analyse des flux de produits.

Paysan de la classe I (No 4' Schéma 5.1)

Quelques éléments structurels de l'exploitation
L'exploitation est composée de2 ménages et 6 actifs (3 femmes et 3 hommes dont
1 alphabétisé). EIle possède un parc avec 13 bovins et 6 boeufs de labour. ll y a
aussi un parc à caprins et un poulailler. Le principal moyen de transport est l'âne
et la charrette. L'exploitation a 4,8 ha en jachères.
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Le système de culture
lf y a un grand champ, répartie en 12 parcelles en culture et une partie de 4 ha en
jachère depuis plus de 10 ans. Une des parcelles est seulement depuis un an en
jachère à cause du problème d'érosion. La rotation dominante est coton-céréates
(maïs; sorgho; maïs/mil ou maïs/sorgho). L'arachide n'est pas très importante dans
f 'assolement. Le coton prend plus que SOVo de la superficie cultivée. Le champ se
trouve sur une pente. Malgré la réalisation de plusieurs exutoires et d'une ligne en
cailloux, le paysan reste confronté à de sérieux problèmes d'érosion.

Le système d'élevage
Le paysan possède un parc de 13 bovins. Le parc reste plusieurs années sur le
même endroit et les animaux y passent toute l'année. La vaine pâture est pratiquée
sur la plupart des parcelles durant 2 mois après les récoltes. Après, les animaux
pâturent les jachères et la brousse et reviennent la nuit au parc. A la fin de la
saison sèche les animaux reçoivent un complément d'aliment composé de fanes
d'arachide ou de niébé, des tiges de céréales et de l'aliment bétail. En hivernage les
animaux pâturent surtout les jachères et la brousse durant la journée.
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Carte de l'exploitation N" 4 (Classe l)Schéma 5.1
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Analyse des flux

Les flux internes dans l'exploitation
Toutes les tiges des 3 ha de coton sont récupérées comme litière pour le parc de
bétail, ce qui représente une quantité de 6O charrettesa. A part les tiges de coton,
il n'y a pas d'autres résidus de récolte récupérés comme litières. Toutes les fanes
de niébé (3 charrettes), 5Oo/o des fanes d'arachides (6 charrettes) ainsi que toutes
les tiges d'une parcelle de 0,5 ha (6 charrettes) de sorgho ont été ramassées avant
la vaine pâture pour être utilisées comme complément d'aliment aux bovins à la fin
de la saison sèche. La plupart des tiges de maïs n'ont pas été récupérées, mais
décomposées par lestermites. Les mauvaises herbes (15 charrettes) d'une parcelle
de coton ont été incorporées au niveau du tas d'ordure. Les sons des gerbes et épis
après égrainage entrent dans le tas d'ordure. Toute la fumure organique produite
a été utilisée sur 0,6 ha de coton (30 charrettess de fumier sur 0,4 ha, 6 charrettes
d'ordures ménagères et 6 charrettes de compost sur 0,2 ha). Par la vaine pâture
(2 mois) environ 2Oo/o de résidus de sorgho et mil sont récupérés et la bouse de
bovin entre sur les parcelles pâturées.

Les entrées de produits
Les engrais minéraux entrent dans l'exploitation principalement par la fertilisation
des parcelles de coton. Les 4 ha de coton ont reçu 600 kg de complexe coton6 (ce
qui est conforme la dose vulgarisée; 150 kg/ha) et 4OO kg d'urée (ce qui est le
double de la dose vulgarisée; 50 kg/ha). Le mais reçoit 25 kg/ha de complexe
céréales et 50 kg/ha d'urée. Pour le sorgho uniquement I'urée est appliqué à une
dose de 25 kg/ha. Les doses de complexe céréates et d'urée sont largement en
dessous des doses recommandées.

Aussi 450 kg d'aliment bétail sont entrés dans l'exploitation, comme complément
d'alimentation pour les bovins en saison sèche. L'exptoitation a aussi utilisé 6
charrettes d'herbes de brousse comme litière dans le parc de bovin en saison
sèche. La pâture de la brousse en saison sèche, combinée avec le parcage de nuit
fait entrer de la bouse dans le parc.

Les sorties et pertes de produits
Le coton représente le principal produit de vente Q,2 tonnes sur 3 ha). Aussi 25O
kg d'arachides ont été vendus. Les brûlis de tiges de sorgho et mil constituent les
principales pertes de produits. Les quantités brûtées sont estimées à 4O7o de la
production de tiges ou 3,2 tonnes sur 2,75 ha.

Une charrette de tiges de céréales ou de cotton représente en moyenne 120 kg de matière
sèche

Une charrette de fumure organique représente en moyenne BO kg de matière sèche.

Le compfexe cotton est 14N-22P2O5-12K20-7S-18, t'uréé est 46N et le complexe céréales est
1 5N-1 5P2O5-1 5K20.
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Bilan

enorats

--1250k9'

. cotonÉ- 7200 ks

autres|--250 
t<g

herbes

--------..{

1 5 char

, composta-.-' 6 char

. ordures

-

' 6 char

PARC - volaille
- caprins

Compostière
herbes
fu]'i'ar

Tas d'ordures

(1 charrette F.O.= 80 kg m.s.:1 charrette litière/fourrage= 120 kg m.s.)

Proposition actions
- travaux de LAE
- augmenter la récupération des tiges de céréales comme fourrage; hachage

avec hache paille + pré-mix
- installation d'une culture de maïs/dolique la campagne 1 995/96

. érosion.--27

. Brûli+-'3200 kq
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aliment bétail

CHAMP
(7,5ha)

. Coton
(4ha)

PARC
. Bovins
(1s)
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Paysan de la classe lll (No 2; Schéma 5.2)

Ouelques éléments structurels de l'exploitation
L'exploitation est composée de 2 ménages et 3 actifs (2 femmes et t homme qui
n'est pas alphabétisé). Elle possède pas de parc. Les 3 boeufs de labour passent
la nuit sur le tas d'ordure. ll y a aussi un parc à caprins et un poulaitler.
L'exploitation ne possède pas de charrette. 7 ha sont laissés en jachère.

Le système de culture
L'exploitation possède 1 champ de case de 1,5 ha (C2) et un champ de brousse de
10 ha (C1). Le champ de brousse est divisé en 3 parties dont 1 en culture (5
parcelles) et 2 parties en jachère de 3 ha et de t ha, depuis 4 ans et 15 ans,
respectivement. ll y a également une autre jachère de 0,5 ha proche du champ de
brousse. La rotation dominante est coton-céréales (maïs; sorgho; mais/mil). On ne
trouve pas d'arachide dans l'assolement. Le coton prend 33o/o de la superficie
cultivée. Le champ se trouve sur une pente. L'érosion reste une contrainte sérieuse,
malgré les multiples exutoires réalisés par le paysan.

Le système d'élevage
Le paysan possède seulement 3 bovins qui passent la nuit (durant toute I'année)
sur le tas d'ordure près de la maison. La vaine pâture est pratiquée sur la plupart
des parcelles durant 2 mois après les récoltes. Cependant, les 3 bovins du paysan
récupèrent relativement peu des chaumes laissés sur place, étant donné que les
troupeaux des autres paysans passent aussi intensivement sur ses champs. Après,
les animaux pâturent les jachères et la brousse. A la fin de la saison sèche les
animaux reçoivent un complément d'aliment bétail. En hivernage les animaux
pâturent surtout les jachères durant la journée. Les ovins et caprins restent en
stabulation durant l'hivernage.
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Carte de l'exploitation N" 2 (Classe llllSchéma 5.2
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CHAMP

B,5ha)

. Coton
B,5ha)

TAS D'ORDURE
+ 3 Bovins

PARC
. volaille
. Caprins

(1 charrette F.O. = 80 kg m.s.)
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Analyse des flux

Les flux internes dans l'exploitation
ll n'y pas de résidus de récolte récupérés comme litière pour le parc de bétail ou
comme fourrage. Les estimations de récupération de tiges par la vaine pâture (3
mois) sont estimées à 3oo/o pour le sorgho et lOVo pour le coton. Bien qu'une
grande partie n'est pas récupérée par les animaux du paysan, la bouse de bovins
des autres paysans entre sur les parcelles par cette occasion. Les épis après
égrainage entrent dans le tas d'ordure. Toute la fumure organique produite (25
charrettes), venant du tas d'ordure, du poulailler et du parc à caprins/ovins a été
utilisée sur O,5 ha de coton sur le champ de case.

Les entrées de produits
Les engrais minéraux entrent dans l'exploitation par la fertilisation des parcelles de
coton, de mais et de mil. Les 2,5 ha de coton ont reçu 250 kg de complexe coton
et 200 kg d'urêe, ce qui est en dessous de la norme pour le complexe coton et
prèsque le double de la norme pour l'urée. Le maïs reçoit une faible dose d'urée

Aussi 2OO kg d'aliment bétail sont entrés dans l'exploitation, comme complément
d'aliment pour les bovins en saison sèche. L'exploitation a aussi apporté des herbes
de brousse sur le tas d'ordure. La pâture de la brousse en saison sèche, combinée
avec le parcage de nuit fait entrer de la bouse dans le parc.

Les sorties et oertes de produits
Le coton représente le principal produit de vente (2050 kg de 2,5 ha). Les brûlis de
tiges constituent les principales pertes. En effet 4Oo/o des tiges de sorgho et 50o/o
des tiges de maïs sont brûlées, ce qui est estimé à 48OO kg sur 3 ha et 1 500 kg
sur 1,5 ha, respectivement. Aussi 75olo des tiges de coton sont brûlés, estimé à
22OO kg sur 2 ha.

Bilan
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Proposition actions
- travaux de LAE
- stabulation des animaux et récupération de toutes les tiges de coton comme

litière et d'une partie des tiges de mais comme fourrage.

5.3.3 Analyse de la gestion de fertilité des parcelles des femmes (Schéma 5.3)

Des entretiens ont eu lieu avec les femmes d'une exploitation de la classe I et
d'une exploitation de la classe ll.

La plupart des femmes des deux exploitations ont des champs privés, répartis en
plusieurs parcelles dont les superficies varient entre O.O3 et O.O5 hectare. La
superficie totale des champs privés des femmes dépend du nombre de femmes
actives dans I'exploitation. Les champs privés des femmes se trouvent
généralement dans le même sous-terroir des champs communs de I'exploitation.
Cela donne la possibilité aux femmes de travailler sur leurs champs avant ou après
le travail sur les champs communs. Les champs des femmes de I'exploitation de
Cfasse f sont situés dans le sous-terroir Soutougou sur des terres gravillonnaires.
Les champs des femmes de l'exploitation de Classe ll se trouvent dans le sous-
terroir Koninjaka, sur les sols peu profonds et hydromorphes (Fouga). Dans les deux
cas il s'agit de terres marginales.

Le système de culture
Les champs privés sur les terres gravillonnaires sont caractérisés par les parcelles
avec une superf icie relativement plus grande que les parcelles dans la zone
hydromorphe (Tableau 5.1O).

Les cultures dominantes sur les terres gravillonnaires sont le sorgho et le mil,
parfois cultivées en association. ll y a aussi des petites parcelles d'arachide ou de
patate. Les femmes qui cultivent les terres gravillonnaires ont des petites parcelles
de taro près de la maison. La disponibilité de terres n'est pas limitée et donne la
possibilité de pratiquer la culture itinérante. Après 3 à 4 années de culture, les
parcelles sont mises en jachère. La durée de jachère dépend de la régénération de
la parcelle, indiquée par la croissance des arbres et des herbes.
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Schéma 5.3 Carte des champs de femmes
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Les cultures dominantes sur les terres hydromorphes sont le riz, le sorgho et le
taro, généralement cultivés en association. Comme sur les terres gravillonnaires,
il s'agit de la culture itinérante. Le taro et le sorgho en association, sont cultivés
sur buttes organiques, permettant le drainage. Le riz est cultivé dans les sillons
entre les buttes. Après un ou deux ans de culture, les buttes sont éclatées et le sol
fertile est réparti sur la parcelle entière. La fumure organique des tas d'ordure privés
des femmes peut aussi être apportée.

Tableau 5.10 Caractêristiques des zones principales pour les champs privés des femmes à

Noyaradougou

Analyse des flux
Une partie des résidus des cultures (tiges, fanes) des champs privés esttransportée
au parc bovin et contribue à la production de la fumure organique commune. Ce
fumier est uniquement utilisé pour les champs communs. Une partie des résidus est
pâturée et le reste est brûlé au début de I'hivernage. Les fanes d'arachide sont
utilisées comme fourrage pour les bovins.

Les femmes ont accès à la fumure organique de leurs propres tas d'ordure.
Cependant, à cause d'un manque d'accès et de contrôle du transport, l'utilisation
de la fumure est limitée. Le transport de la fumure organique des femmes se fait
souvent par la charrette de l'exploitation. En contrepartie une certaine quantité de
fumure organique des femmes reste au niveau de I'exploitation pour fertiliser les
champs communs. La fumure organique peut être utilisée comme paiement pour
le transport de la fumure aux champs privés, bien que les femmes ne le perçoivent
pas ainsi.
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Peu de femmes utilisent de la fumure minérale. Le seul cas parmi les femmes
interviewées était une jeune femme qui obtenait un peu de complexe céréale de son
mari.

Le moyen le plus important de la gestion de la fertilité des champs privés des
femmes est la mise en jachère. Cependant, il ne s'agit pas vraiment d'une stratégie
paysanne, étant donné que les femmes n'ont aucune certitude de pouvoir recupérer
la parcelle. Une fois laissée en jachère, la parcelle revient au chef de l'exploitation.

Proposition d'actions
Bien que les femmes aient la possibilité d'utiliser de la fumure organique, le manque
de transport gène son utilisation efficace. Etant donné que la plupart des résidus
ne sont pas utilisés, il est conseillé d'expérimenter avec le compostage de ces
résidus à côté des champs privés.

Une autre possibilité, surtout pour les femmes ayant des champs privés dans la
zone gravillonnaire est d'intensifier les cultures de sorgho/mil en association avec
l'arachide. Si le sorgho/mil et l'arachide sont cultivés en lignes, une rotation
annuelle des lignes peut être recommandée. En plus, êD utilisant un système de
billon-sillon, les tiges et fanes pourraient être laissées dans les sillons et couvertes
par la terre après éclatement des billons, afin de concentrer la matière organique.

5.3.4 Aspects méthodologiques

Comme pour la carte de terroir, il est important de bien préciser les objectifs de la
carte de l'exploitation à l'avance et de mettre les paysans sur la bonne voie dès le
début. Le tour des champs est très utile pour étaborer la carte de l'exploitation car
il aide le paysan dans l'orientation du papier dessin et dans la visualisation du
champs, des parcelles et des points de repère. ll est important de ne pas perdre
trop de temps dans les détails. La visualisation des différents éléments ne doit pas
prendre plus d'une heure. Cependant cela n'a pas toujours été le cas ce qui a limité
le temps pour l'analyse des flux. L'expérience a montré que I'analyse des flux prend
au moins une heure. D'abord, l'utilisation des résidus de récolte (de la campagne
précédente) de chaque parcelle est visualisée en forme de ftux: fourrage, litière,
vaine pâture, brûlis. Pour chaque flux, le pourcentage du produit total est précisé,
le nombre de charrettes pour le fourrage et ta litière et le nombre de mois de vaine
pâture. Ensuite les entrées (autres que celles venant des parcelles) dans les
compostières, tas d'ordure et parcs d'animaux sont visualisées (herbes de brousse,
son/ordures, fourrage/aliments achetés, etc.) et quantifiées dans la mesure du
possible. Après, il s'agit de produits entrants dans les parcelles: fumure organique
(nombre de charrettes et lieu précis d'apport) et fumure minérale (nombre de s""s
par type d'engrais).

Dans le cas où le paysan ne se rappele pas des quantités précises, un entretien
peut être organisé plus tard avec les autres actifs de I'exploitation. Cependant, il
est préférable de faire l'entretien avec le chef de l'exptoitation et le directeur des
travaux. L'expérience a montré qu'il est difficile pour une seule personne de
combiner I'appui au paysan dans l'élaboration de la carte avec le remplissage de la
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fiche de réponse. Pour cette raison, l'entretien se fait de préférence avec deux
animateurs. Gependant, il est conseillé de (faire) enregistrer au maximum les
données sur la carte de l'exploitation. Pour faciliter l'enregistrement des données,
la fiche de réponse est à restructurer en forme de tableaux. Ceci facilitera la saisie
dans l'ordinateur, et le suivi des indicateurs de durabilité (Chapitre 6).

L'intérêt d'impliquer les champs privés des femmes dans l'approche gestion de
fertilité des sols dépend de:

I'importance des activités agricoles liées aux champs privés par rapport aux
autres activités rémunératrices des femmes;
l'importance relative des champs privés par rapport aux champs communs
(en termes de superficie et de production);
niveau de fertilité actuelle des champs privés; et
les effets négatifs éventuels d'une gestion de fertilité modifiée (au niveau
des champs communs) sur le niveau de fertilité des champs privés des
femmes.

ll est important d'impliquer de façon active les femmes qui ont un champ privé.
Etant donné que les femmes sont généralement peu encadrées dans le domaine des
activités agricoles, I'entretien doit être une initiation aux discussions. Cependant,
les sujets de discussion relatifs aux champs communs ne sont pas forcément
pertinents pour les champs privés. Par exemple, la quantification des récoltes,
résidus, superficies des champs semble être trop difficile pour les femmes. Aussi
I'expérience a montré que l'établissement de la carte des champs privés prend
beaucoup de temps. Si l'animateur fait une esquisse des champs, le temps pour
faire la carte sera considérablement réduit.

5.4 Restitution et planification des actions

Les résultats de la planification des actions présentés ici ne sont que partiels, étant
donné que cette activité est en pleine phase d'exécution au moment de la rédaction
de ce rapport d'étape.

5.4.1 La restitution

Une première restitution a été faite le troisième jour de la phase diagnostic. Ainsi,
les paysans ont d'abord présenté les cartes de terroir et une analyse approfondie
a été faite, suivi par l'élaboration des recommandations d'actions communales. Les
recommandations portaient sur des travaux de lutte anti-érosive. Ensuite, la liste
de variables de différentiation entre les exploitations et la catégorisation paysanne
a été présentée. En dernière position, deux cartes de I'exploitation ont été
présentées par les chefs d'exploitations appuyés par les chercheurs. Ouelques
recommandations spécifiques ont été faites pour ces exploitations et indirectement
pour les classes d'exploitations qu'elles représentent (voir 5.3)
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Bien que les femmes aient participé à la réunion de restitution, les analyses et
recommandations concernaient principalement les champs communs. Pour cette
raison une deuxième restitution a eu lieu avec les femmes, sur les aspects de la
fertilité des champs privés. Cependant, parce que les champs privés font partie
intégrante du système de production de l'exploitation, il sera nécessaire de les
discuter lors des réunions mixtes. En plus, les femmes qui s'intéressent à faire une
compostière à côté de leur champs, ont besoin de I'assistance des hommes pour
creuser la fosse. A travers ces discussion, les hommes peuvent être sensibilisés sur
les avantages d'une meilleure gestion de la fertilité des champs privés.

5.4.2 Atelier paysan de formation

Un mois après la phase diagnostic, une deuxième restitution a été organisée
combinée avec un atelier de formation. D'abord un bref rappel des différentes
étapes de la phase diagnostic a été donné. La carte de terroir et la catégorisation
(classes) des exploitations f urent rappetés. Ensuite, I'ensemble des cartes
d'exploitations a été exposé et groupé par classe d'exploitation. De chaque classe,
une carte représentative a été présentée et analysée, suivi par la formutation des
recommandations d'actions et de mesures spécifiques pour la classe (voir 5.3).
Cette restitution a comme but d'encourager les autres paysans à se situer par
rapport aux exploitations analysées et d'envisager des mesures semblables prenant
en compte leurs possibilités et limites.

Les sujets techniques de l'atelier de formation portaient sur:

- Le rapport sot/plante, la nutrition des plantes, la production de fumier et
utilisation de litière;

- Récupération des chaumes de céréales comme fourrage pour la saison sèche
chaude: stockage des fourrages, amélioration de la quatité du fourrage,
utilisation du hache paille, complémentation des bovins;

- Les cultures fourragères: le maïs/dolique;
- La production de compost et la fabrication des compostières près des

champs de culture.

Des sujets d'ordre organisationnel sur l'acquisition et I'utilisation des hache-paille
et sur l'obtention des semences de dolique, du matériel pour le stockage des
résidus de récolte, etc., furent discutés. A l'issue de l'atetier, une visite inter-
paysanne fut organisée pour des représentants (volontaires) de plusieurs
exploitations de Noyaradougou.

5.4.3 Visite interpaysanne

La visite à eu lieu à N'Goukan dans la zone de Koutiala où les paysans ont visité
les tests de stockage de chaumes de céréales. Après, les paysans ont pris part à
une séance de démonstration du hachage avec le hache-paille (organisée par
l'Atelier de Découpe et de Perçage, ADP de Koutiala) à Sougoula. Les discussions
avec les paysans hôtes de N'Goukan et avec l'équipe de I'ADP ont porté sur les
aspects pratiques et organisationnels des sujets suivants: (1)cultures fourragères,
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(2) utilisation de la litières dans les parcs, (3) utilisation et stockage des chaumes,
(4) compostage des résidus de récolte (5) complémentation des animaux en saison
sèche et (6) hachage des chaumes.

POURSUITE

Le test méthodologique de Noyaradougou, commencé en 1994 (dont le présent
document fait rapport), se poursuit en 1995 avec la planification des actions au
niveau des exploitations individuelles (6.1). En plus, un système de suivi/évaluation
pluriannuelle sera mis au point dans le but de mesurer les changements dans la
gestion de fertilité des sols, initiés par l'application de l'approche et la mise en
place des actions (6.2). Le test de Noyaradougou a également permis d'affiner
I'approche et les outils méthodologiques (6.3).

6.1 Outil de planification et suivi/évaluation au niveau exploitation

Après l'atelier de formation et les visites interpaysannes, les paysans ont planifié
des actions d'amélioration de gestion de fertilité dans leur exploitation, pour la
campagne suivante. Cette planification pourrait se faire après les récoltes des
cultures et la commercialisation de coton; avant les activités de récupération des
résidus de récolte. Les mois de janvier-février semblent indiqués pour cette activité.

La carte de I'exploitation peut aussi être utilisée comme outil de planification des
actions au niveau de I'exploitation. Le croquis des champs et les composantes de
l'exploitation (comme les parcs, compostières, tas d'ordure, etc.) issus de la carte
de I'exploitation serviront de base pour élaborer une nouvelle carte de I'exploitation,
dite une carte de planification. Les nouvelles composantes que les paysans
envisagent d'installer comme les compostières, les parcs, les stockages de résidus
de récolte, sont à visualiser. Pour chaque parcelle, les cultures de la campagne
passée sont visualisées ainsi que les cultures prévues pour la prochaine campagne.
Aussi les nouveaux défrichements prévus sont à indiquer. Après les prévisions
d'utilisation des résidus de récolte (comme p.e. fourrage, litière) seront marquées
en forme de flux. Ensuite, les intentions d'utilisation d'engrais minéral et organique
ainsi que les prospections d'autres flux internes et externes sont à visualiser. Les
guides d'entretiens pour faire la carte de planification ont été élaborés et seront
présentés dans le prochain rapport d'étape.

Les paysans pourraient à intervalles réguliers faire un suivi des activités sur base
de leur carte de planification. A la fin de la campagne, avant les récoltes (fin
septembre - début octobre), une évaluation des réalisations par rapport à la
planification, pourrait être faite. Les activités effectivement réalisées pourraient être
visualisées en forme de flux, sur la carte de planification ou sur une nouvelle carte
de réalisations. Ceci donnera une base pour évaluer les améliorations des pratiques
de gestion de la fertilité en terme d'utilisation de résidus de récolte, de production
de fumure organique, de mesures de LAE, etc. , p?r rapport à la carte (initiale) de
l'exploitation. Une nouvelle planification pourrait se faire après les récoltes des
cultures et la commercialisation de coton; avant les activités de récupération des



I
t

40

résidus de récolte (janvier-février). Cette procédure permettra aux paysans de suivre
les changements et le progrès de façon régulière dans le temps en matière de
gestion de fertilité.

6.2 Suivi-évaluation pluriannuel des exploitation

Dans une perspective de recherche il est nécessaire de mesurer l'effet de
I'efficacité de I'approche à travers la réalisation des actions (adoption des
technologies), et d'évaluer l'évolution du niveau de gestion de la fertilité. Ainsi un
système de suivi-évaluation pluriannuelle avec les exploitations choisies (ciblées)
a été initié. Plusieurs fiches de saisie ont été dévetoppées pour collecter les
données recueillies des cartes de I'exploitation (et de planification) et permettre la
saisie dans I'ordinateur. ll s'agit des fiches suivantes: (1) données de base de
l'exploitation, (2) inventaire des parcelles, (3) inventaire des troupeaux et autres
composantes de l'exploitation , (41 sorties des parcelles, (5) entrées des parcelles'
et (6) flux (entrées et sorties) dans les troupeaux et autres composantes.

L'évolution du niveau de gestion de la fertilité pourrait se faire à travers un suivi
d'indicateurs clés représentant le degré d'intégration agriculture-élevage et la
'durabilité' des systèmes. Les indicateurs à suivre seront basés sur les données
collectées dans le système suivi-évaluation pluriannuel. ll s'agit par exemple de:
nombre et types de flux interne/externe, pourcentages de résidus de récolte
récupérés par culture et par utilisation, quantités de litière apportée au parc et de
chaumes affouragés par culture/hectare et par bovin, quantité de fumure organique
produite par bovin, par hectare, doses de fumure minérale, renàement
coton/céréales, bénéfice, etc..

Le suivi des indicateurs clés devrait permettre aux chercheurs/développeurs de faire
des recommendations aux différentes ctasses de paysans sur I'utilisation optimale
des ressources dans une perspective économique et écologique.

6.3 Adaptation de I'approche et des outils méthodologiques

L'approche restera, en grandes lignes, la même que cetle appliquée dans le village
de Noyaradougou. Cependant, le test de Noyaradougou a permis de proposer
quelques changements dans le détail. Les étapes de l'approche sont représentées
dans f e Schéma 6. 1 . Le schéma 6.2 représente la demarche de terrain du
diagnostic/analyse. Les améliorations des outits méthodologiques, proposées dans
le présent rapport (5.1.2 et 5.2.3), ont été prises en compte dans les guides
d'entretiens, présentés dans les annexes 2, g, 4, E et 6.

La phase 'diagnostic/analyse' comprend 4 étapes:

Etape 1 Diagnostic et analyse au niveau du viilage

Après la réunion d'introduction, un groupe pivot fait une analyse des ressources
naturelles au niveau du terroir villageois à travers l'étaboration d'une carte de
terroir.
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Etape 2 Analyse de la diversité de gestion paysanne de la fertilité

Cette étape comprend plusieurs parties:
- identification et hierarchisation des critères paysans de différentiation en trois

g rou pes;
détermination et recensement des valeurs des critères (facultatif);
classement des exploitations en groupe;
choix des exploitations (ciblees) pour les entretiens individuels;
visualisation des exploitations sur la carte de terroir.

Etape 3 Diagnostic et analyse au niveau des exploitations

Cette étape se fait en plusieurs sous-groupes de 2 animateurs avec le chef
d'exploitation et ses actifs (hommes et femmes) à l'aide d'une carte de
l'exploitation. Chaque sous-groupe peut faire 3 exploitations.Si l'équipe
d'animateurs est large, un jour peut suffir pour couvrir au moins 3 exploitations par
classe d'exploitations. Le cas échéant, il peut être nécessaire de faire deux jours
de diagnostic/analyse au niveau de l'exploitation.

Etape 4 Restitution

Cette étape se fait le dernier (troisième ou quatrième) jour de la phase diagnostic
et comprend:

présentation/validation carte de terroir avec recommandations pour des actions
communes;
présentation/validation des critères de différentiation paysanne de la fertilité et
de la catégorisation;
présentation de quelques cartes de l'exploitation de chaque classe
d'exploitations avec recommandations d'actions individuelles.
information sur la poursuite: atelier de formation, visite interpaysanne et
planification individuelle à base de la carte de planification.
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Schéma 6.1 : Les étapes du diagnostic/analyse de gestion de fertilité des sols.

' *,,t -..*- ,; . i . .t ,,"t. ,, r ' i, - .r4 
ETAPE l'"" ' I

CARTE PAYSANNE DU TERROIR

ETAPE 2

ANALYSE DE 1.A DIVERSITE DE GESTION DE
LÂ FERTILITE DES SOLS ENTHE LES EXPLOITATIONS

- identification et hiérarchisation critères clés de diversité
classification des exploitations

ETAPE 3

VISUALISER LES PRATIQUES PAYSANNES DE. GESTION DE FERTILTTE DES SOLS

- carte de I'exploitation (flux des ressources)
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Schéma 6.2: Demarche de terrain du diagnostic/analyse de gestion de fertilité des sols
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ANT{EXE 2.: LA CARTE PAYSANNE DU TERROIR VILLAGEOIS

OBJECTIFS
- ldentifier et localiser les différentes unités (sous-terroirs) du terroir villageois;

apprécier les critères de distinction des unités.
- Localiser les différentes ressources (naturelles): e.a. les terres de culture (les

types de terre, les jachères, les endroits dégradés), les fleuves, la brousse,
etc.

- Dégager I'utilisation et les modes de gestion des différentes ressources par
unité.

- Analyser les contraintes et potentialités du terroir en particulier celles liées
à la fertilité et à la dégradation des terres.

- Raisonner et planifier des actions communales de lutte contre la dégradation
des terres.

- Situer les (champs des)) exploitations agricoles dans le terroir.

GROUPE CIBLE
La carte de terroir est faite par un groupe restreint, composé de personnes âgées
(y compris des chefs d'exploitation), de jeunes et femmes actives (âgées etieunes).
Le groupe est choisi par les villageois, pendant la réunion d'introduction, sur la base
de leur connaissance du terroir.

DUREE
2 à 2,5 heures

DEROULEMENT
L'animation peut être faite par une seule personne, mais de préférence avec deux
personnes.

o Explication des objectîfs de la carte et du déroulement de la séance par
l'animateur

o Le papier Kraft et les feutres sont mises à la dispositîon du groupe

o Un modérateur (président de séance) et un rapporteur sont choisis par le
groupe

o Elaboration et analyse de la carte

Guide d'entretien
ll y a plusieurs types de ouestion

(a) questions pour arnener le paysan à marquer et symboliser des
éléments du terroir: les symboles sont à choisir par les paysans;

(b) questions pour indiquer I'importance relative des éléments: comme la
superficie, les types de terre, les zones de culture, de pâturage, etc.:
les cailloux ou la répétition du symbole peuvent être utilisés à cet
effet.

(c) questionsd'analvseetd'approfondissement



Guide d'entretien

1 Pouvez-vous mettre le papier dans le sens de la longueur du
terroir et marquer les quatre points cardinaux?2 ïou""=,#I|:#it":iilur"n, que re papier représenre ra totarité

du terroir villageois)
les villages voisins (aux extrémités du terroir et donc sur
les bords du papier), les routes qui mènent ver$ ces
villages et les distances vers les villages

3 ;" 
" " " 

i:;"'J"*"Jn"iiJ,i:: :ffi,ïi,'"i;:: ::;;i;i1 ff.fi : :""
leur nom; quelle est I'origine du nom; quels sont les critères de
distinction entre les sous-terroirs?

4 Pouvez-vous symboliser I'importance relative de la superficie des
sous-terroirs: par ordre d'importance ou de grandeur (des
cailloux peuvent être utilisés à cet effet).

5 Pouvez-vous indiquer et symboliser les différents types de terre
(ou la toposéquence) à l'intérieur de chaque sous-terroir ?

6 Pouvez-vous donner une indication relative de l'importance (en
superficid des différents types de terre: par ordre d'importance
ou de grandeur (des cailloux peuvent être utilisés à cet effet).

7 Pouvez-vous comparer les sous-terroirs par rapport à
l'importance (des superficies exploitées) des champs communs
et des champs privés des femmes et hommes? : le nombre de
symboles ou de cailloux peut être utilisé à cet effet. Expliquer
(causes de) la répartition inégale.

I Pouvez-vous comparer les sous-terroirs par rapport à la
disponibilité bn superficid de jachères? : le nombre dr:
symboles peut être utilisé à cet effet. Expliquer (causes de) la
répartition inégale.

I Pouvez-vous comparer les sous-terroirs par rapport à
l'importance du pâturage et du bois? : le nombre de symboles
peut être utilisé à cet effet. Expliquer (causes de) la répartition
inégale.

1O Pouvez-vous indiguer et symboliser les endroits dégradés par
l'érosion par sous-terroir? Expliquer les causes.

1 1 Pouvez-vous indiquer et symboliser les travaux de lutte anti-
érosives? Expliquer les raisons.

12 Ouels sont les avantages et contraintes des différents types de
sols et les stratégies pour les résoudre bapacité de retenir l'eau,
structure, etc.)?

l3 Quelle est la famille fondatrice; quel sous-terroir a-t-elle
commencé à exploiter?

14 Ouel est I'ordre d'arrivage des autres grandes familles et quels
sous-terroirs leur ont été désignés?

1 5 Quelles sont les unités du terroir où on trouve ces dernières
installations? Expliquer.
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ANNEXE 3 IDENTIFICATION ET HIERACHISATION DES VARIABLES DE

DIFFERENTIATION DE LA GESTION DE FERTILITE ENTRE LES

EXPLOITATIONS

OBJECTIFS

- ldentifier les critères (variables) paysans de différentiation entre les

exploitations, relatifs à leurs pratiques de gestion de la fertilité, selon les

vieux, jeunes et femmes
- ldentifier les causes sous-jacentes de ces différences, selon les vieux,

femmes et jeunes
- Hiérarchiser les critères et causes, par les vieux, jeunes et femmes

GROUPE CIBLE

L'identif ication et la hiérarchisation sont faites par trois sous-groupes: ( 1 ) les

femmes, (21 les jeunes actifs et (3) les hommes (vieux et chefs d'exploitation)

DUREE

- discussion: t heure
- pause 15 min (mise en commun des listes et préparation cartons)

DEROULEMENT

L'animation est faite par une ou deux personnes

. Exptication des objectifs et du déroulement de l'identification et
l' hiérarchisation par l'animateur

o Répartition en sous-groupes: femmes, jeunes, vieux

o Choîx d'un rapporteur dans chague groupe

o ldentification des variables paysannes de différentiation en sous-groupes



Guide d'entretien

1 Ou'est-ce qui indique le niveau de fertilité de la terre?
2 Est-ce qu'il y a une relation entre la fertilité de la terre et le

rendement (FAIRE LA DISTINCTION AVEC LA PRODUCTION) de
coton, de mais de sorgho/mil, de légumineuses (arachides)?

3 Ouels sont les autres facteurs qui influencent le rendement du
coton, du mai's, des sorgho/mil, des arachides?

4 Est-ce que les rendements ont diminué ou augmenté les
dernières 5 à 1O années? : distinction entre coton, maîs,
sorgho/mil et arachides. Ouelles sont les causes?

5 Est-ce que le niveau de fertilité à dirninué/augmenté les dernières
5 à 1O années?

6 Quels sont les signes de baisse de fertilité?
7 Ouelles sont les causes de la baisse de fertilité7
B Est-ce que la baisse de la fertilité est pareille sur les différents

types de terre?
I Quels sont les contraintes des différents types de sols?
1O O,ue comprenez-vous par une bonne gestion de fertilité; quelles

sont les mesures et pratiques pour gérer la fertilité du sol?
1 1 Est-ce que toutes les exploitations gèrent la fertilité de la même

façon; c.à.d. est-ce qu'elles appliquent les rnesures et pratiques
de la rnême façon ?

12 Ouelles sont les mesures et pratiques qui diffèrent entre les
exploitations ou dont I'intensité de I'application diffère entre les
exploitations? (EVITER DE PARLER DES CAUSES SOUS-
JACENTES DE CES DIFFERENCES A CE MOMENT).

13 Ouelles sont les causes sous-jacentes de ces différences entre
les exploitations? (DANS LE CAS DES TERMES VAGUES
COMME 'LE COURAGE" 'LA CONNAISSANCE', 'LA
FORMATION"'L'ORGANISATION','LA DISCIPLINE"
'L'AUTORITE' IL EST NECESSAIRE DE POSER DES OUESTIONS
D'APPROFONDISSEMENT ET DE CHERCHER DES CAUSES.

14 Ouelles sont les contraintes pour améliorer la gestion de la
fertilité? Est-ce gue les (types et/ou degré de) contraintes
diffèrent entre les exploitations? Dans quelfe mesure?

15 Est-ce que la fertilité des terres sur les champs privés des
femmes est gérée de la même façon que sur le champ commun?
- Si non, quelles sont les différences?

1 6 Est-ce que toutes les femmes gèrent la fertilité du sol de la
même façon?
- Si non, quelles sont les différences?

17 (A demander seulement aux groupe des fernmes) Est-ce que
vous pouvez donner le nom d'une femme par chaque classe de
gestion (au maximum 3)?

I
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Faire une liste de variables comprenant des mesures et techniques de gestion
He différentiation entre les exploitationil et des causes sous-jacentes

Chaque variable est'écrite et symbolisée sur un carton et les cartons sont
fixés sur un papier kraft

Mise en commun

Les trois listes sont présentées par les rapporteurs des groupes et mises
ensembles pour obtenir une liste commune avec toutes les variables gestion
(mesures et techniques) et variables structure (causes sous-jacentes)
mentionnées par les trois groupes. Les variables qui reviennent dans 2 ou 3
groupes ne sont, évidemment que présentées une seule fois.

Répartition en sous-groupes

Hiérarchisation des varia bles

Les variables sont classées selon leur importance, jugée par le groupe. LA
RAISON du classernent/jugement est demandée pour chaque variable. La
variable la plus importante est mise en haut du papier kraft, la deuxième
importante juste en dessous, ainsi de suite. En bas de la liste se trouve la
variable la moins irnportante. Ensuite, une score est donnée à chaque
variable: la variable la plus importante reçoit la score maximale (ce qui est
égale au nombre de variables et la variable la moins importante a la score 1 .

Mise en commun

Les trois listes hiérarchisées sont présentées par les rapporteurs des
groupes. La mise en commun se fait par addition des scores des différents
groupes; ce qui abouti à une nouvelle liste hiérarchisée: la variable la plus
importante a la plus grande score et la variable la moins importante a ta
moins grande score. Les 1O principales variables sont retenues pour la
poursuite (classement des exploitations).



ANNEXE 4 CLASSEMENT DES EXPLOITATTONS

OBJECTIF

ldentifier et recenser les valeurs des variables retenues, pour toutes les
exploitations du village
ldentifier les classes d'exploitations qui ont des pratiques distinctes de
gestion de la fertilité
Comprendre comment les paysans se classent, par rapport à la gestion de
la fertilité
Choisir des exploitations pour des entretiens individuels

GROUPE CIBLE

La détermination des valeurs des critères par exploitation est faite par 3 à 5
personnes qui connaissent bien la situation des différentes exploitations: de
préférences des agents de l'équipe technique de I'AV
Le classement se fait avec le même groupe de personnes, élargi avec
quelques responsables (vieux, femmes, jeunes) (au maximum 1O?) qui
connaissent bien la situation des différentes exploitations

DUREE

Détermination des valeurs: en fonction du nombre d'exploitations
Classement des exploitations: 1,5 heure

DEROULEMENT

Explication des objectifs et du déroulement de la séance de détermination
des valeurs et du classement des exploitations

Choix d'un rapporteur par le groupe

I
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Identification des exploïtations du village et détermination des valeurs

Pause

Classificatîon des exploitations

Re-expliquer les objectifs et le déroulementde cette session (e.a. parce qu'il
y a d'autres personnes qui se sont ajoutées au groupe de paysans).
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Guide d'entretien

1 Combien de quartiers y a-t-il au village?
2 Pouvez-vous dessiner le village et les quartiers sur un papier

kraft?
3 Combien d'exploitations y a-t-il par quartier?
4 Pouvez-vous déposer un nombre de cartons égale au nombre

d'exploitations dans chaque quartier?
5 Pouvez-vous écrire le nom du chef d'exploitation et le numéro

sur chaque carton, quartier par quartier?
6 Pouvez-vous déterminer la valeur de chaque variable retenue: il

s'agit de déterminer s'il s'agit d'une variable absolue (continue)
ou variable relative (discontinue). Des variables absolues sont
Prérérées dans"';,ffiïi:i3i;:::':," 

nombre,: dans re cas des
variables 'bovins', 'actifs', 'charrettes', etc; ou
'kilogramme': dans le cas de fumure, etc.
une variable relative: p.e. beaucoup, moyen, peu, rien,
indiqué par + + + (3), + + (21, + (1) et - (O).

7 Pouvez-vous recenser les valeurs des variables pour chaque
exploitation: écrire sur le verso du carton le symbole de la
variable et sa valeur spécifique pour l'exploitation.

2
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Guide d'entretien

1 Vous avez dit que les exploitations ne gèrent pas la fertilité de
leurs terres de la même façon; est-ce que vous pouvez grouper
les exploitations en différentes 'classes' ou 'niveau' de gestion
de fertilité?

2 En combien de classes vous voulez grouper les exploitations du
village? (de préférence ce premier classement contient 3
classes: bonne gestion, gestion moyenne, gestion faible);
préparer trois cartons: BONNE, MOYENNE, FAIBLE et déposer
les par terre.

3 Est-ce que vous voulez prendre un carton (quelconque) (à

demander à néo-alphabète) et lire le nom du chef de
I'exploitation ?

4 Dans quelle classe vous voulez mettre cette exploitation?
5 Voulez-vous déposer le carton par terre dans la classe

correspondante (sous le carton BONNE, MOYENNE ou FAIBLE);
après avoir obtenu consensus de tout le groupe de paysans.

6 Ouelle est la raison pour mettre cette exploitation dans la
classe?

POURSUITE POUR TOUTES LES EXPLOITATIONS

Subdivision des classes retenues

S'il s'agit d'un village avec un grand nombre d'exploitations il y aura
probablement des classes avec beaucoup d'exploitations. Dans ce cas il peut
être utile de rediviser certaines classes. La classe de 'bonne' gestion peut
être subdivisée en'plus bonne' en'moins bonne' et la classe'faible' en
'assez faible' et 'très faible'.

Choix des exploitations

Laissez placer tous les cartons sur la carte de terroir.
Faire un choix raisonné en fonction: (1) du classement, (21 de la position sur
le terroir villageois et (3) les données secondaires (surtout le rendement
coton):
Deux exploitations par classe sont à choisir:
- de prétérence, qui se trouve sur deux sous-terroirs (types de terre)
différents;
- qui ont des moyens de production comparable, rnais des résultats
(rendements) assez différents.
Vérifier le choix avec quelques paysans.
Informez les paysans retenus et fixe un rendez-vous.
Fixer un rendez-vous avec les femmes retenues.
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ANNEXE 5 CARTE DE L'EXPLOITATION (CHAMPS COMMUNS)

OBJECTIF

- Visualiser le système d'exploitation dans son ensemble et les relations entre
les différents éléments du système

- Comprendre les stratégies paysannes de gestion de fertilité en fonction des
potentialités et contraintes des champs/parcelles, dans le cadre structurel de
I'exploitation

- Analyser les flux de produits internes et externes
- ldentifier des possibilités d'amélioration de gestion de fertilité pour

I'exploitation et pour la'classe' d'exploitations qu'elle représente

GROUPE CIBLE

Chef d'exploitation; chef de travaux, actifp (d, 9)

DUREE

Maximum 3 heures

DEROULEMENT

En principe, I'entretien se déroule sur le charilp, mais les parcs, compostières etc.
sont aussi à visiter

o Salutations

o lntroduction éguipe

o Explication objectifs de la visite, le déroulement et Ia durée

o Faire un petit tour sur les champs avec les paysans



1 Etes-vous autochtone ou allochtone du village?
2 Depuis combien d'années I'exploitation est installé au village

(EXPLIOUER)?

3 Ouel est l'âge du chef de I'exploitation?
4 Cornbien de ménages compte I'exploitation?
5 Combien d'actifs y a-t-il présent dans I'exploitation; combien de

femmes et combien d'homrnes?
6 Ouel est l'âge des actifs présents: hommes et femmes?
7 Combien de personnes y a-t-il en exode?
8 Combien de néo-alphabètes y a-t-il présent?
I Quel est le niveau de scolarisation maximale des actifs présents?
1O Ouelle est la fréquence de contact avec les services techniques?
1 1 Ouels sont les sujets principaux de vulgarisation?

Aborder une discussion sur Ia structure de l'exploitation
ll n'est pas nécessaire de contrôler les données secondaires de la CMDT ou
celles collectionnêes pendant la catégorisation paysanne.

Guide d'entretien (nCUf 0. à REMPLIR)

(Après le tour) Explication des objectifs de Ia carte par I'animateur

Explication du déroulement et des conventions: orientation du papier dessin,
symboles, couleurs, etc.

Situation des parcelles

Guide d'entretien (nCUe t à REMPLIR)

Est-ce que vous pouvez situer sur la carte

1 la maison
2 les greniers
3 tous les champs communs (1 e, 2e; case, brousse)
4 tous les champs privés
5 toutes les parcelles avec:

Oun numéro
Ola superficie estimée
gle(s) type(s) de sol
Oles spéculations et associations présentes
Oles spéculations et associations de I'année passée

6 toutes les jachères avec:
eun numéro
(9 la superficie
O la durée

7 la pente et direction de la pente
I les endroits érodés
I les dispositions LAE
10 la distance entre la maison et les champs
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Situation des troupeaux et autre composantes

Guide d'entretien FTCHE 2-à REMPLIR)

1 Combien de bovins avez-vous en total?
2 Pouvez-vous indiquer les parcs nocturnes de bovins: (1)

d'hivernage et (2) de saison sèche?
Ocombien de bovins y passent la nuit en: (1) hivernage et (2)

saison sèche ?

Odurant combien de mois en: (1) hivernage et (2) saison sèche?
3 Est-ce que vous garder les bovins en stabulation (semi)

permanente journalière durant la saison sèche ?; Si oui;
gCombien de têtes?
ODurant combien de mois?

4 Est-ce que vous pratiquez le parcage sur les champs pour les
bovins?; Si oui
OSur quelles parcelles?
gCombien d'animaux?
Odurant combien de mois?

5 Est-ce que vous avez des contrats de fumure; si non, pourquoi
pas? Si oui:
OCombien de têtes?
ODurant combien de rnois?

6 Cornbien de temps les animaux font de la vaine pâture?
7 Est-ce que vos anirnaux passent en transhumance?; si oui

O Combien de têtes?
ODurant combien de mois?

8 Avez-vous un parc d'ovins-caprins et du volaille?; si oui indiquez
les.

9 Combien d'ovins et de caprins avez vous en total?
10 Avez-vous des tas d'ordure; combien et de quelle taille?

Indiquez-les.
1 1 Avez-vous des compostières; combien et de quelle taille?

Indiquez-les.
12 Combien de charrettes avez-vous?
13 Cornbien d'ânes avez-vous?
14 Avez-vous stocké du fourrage? Indiquez le(s) lieu(x).

Productions des cultures de Ia campagne passée (FICHE 3A à REMPLIR)

Est-ce que vous pouvez estimer les productions de graines de céréales, de
fibre de coton et de légumineuses de chaque parcelle?

Parcelle par parcelle, pour chaque culture, en kg, êh panier en charrette ou
en grenier. S'il n'est pas possible les productions totales par spéculation
seront estimées.



Identification de l'utilisation des résidus de récolte des cultures de la
campagne précédente GICHE 38 à REMPLIR)

Parcelle par parcelle, à commencer avec les parcelles où le coton était cultivé
durant la campagne précédente. Ensuite les parcelles de céréales: toutes les
parcelles de sorgho, puis de mil, puis de maïs. En cas des association,
chaque culture doit être considérée à part. Les parcelles avec légumineuses
et autres cultures sont traitées ensuite.

Les différentes utilisations, transformations ou pertes de résidus sont à
identifier, à représenter par des flux et à quantifier.

Le flux est représenté par une flèche qui commence au niveau de l'origine du
produit et qui se termine à sa destination. L'origine du flux est la parcelle et
la destination peut être: (1) le stock de fourrage , (21 le parc (litière), (3) la
compostière ou tas d'ordure, (4) la fosse, (5) les animaux en vaine pâture,
(6) I'air (cas de brûlis), (7) les termites, etc. Les résidus d'une culture d'une
parcelle (- lOOo/o des résidus) sont donc divisés en plusieurs parties. Une
estimation est à faire de chaque partie (en pourcentage du total), sachant
que I'ensemble des parties des résidus d'une culture d'une parcelle est
100%. Dans le cas de fourrage ou litière transporté, la quantité doit aussi
être estimée en charrettes, paniers, sacs ou kg.
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Guide d'entretien Elcnf 3E à REMPLIR)

ORIGINE: la première parcelle de coton

1 Avez-vous 
iiffifi: i: 

,:#,i:,iJiJ.i""ii'J,1",u,"s), 
quel

pourcentage du total des tiges de cette parcelle?
Représentez le flux.
ll se peut que le paysan n'arrive pas à distinguer la

quantité exacte de cette parcelle et qu'il connaît
seulement la quantité totale transportée de toutes les
parcelles de coton.

2 Avez-vous transporté des tiges aux autres composantes de
lexploitation, comme la compostière, fosse, ...?

si oui, combien de charrettes (ou autre mesures), quel
pourcentage du total des tiges de cette parcelle?
Représentez le flux.

3 Est-ce qu'il y a eu de la vaine pâture sur la parcelle?
si oui, quelle quantité estimez-vous que les animaux ont
brouté en o/o du total (entre 1O à 2Ùo/ol

Représentez le flux (le cercle).4 Est-ce 
Jî",;ï;"i:î?'"ï';J::i'i::i:J'Jï ïïJ lifli""
Représentez le flux.

5 Ouelle autre(s) destination(s) ont été données au tiges de coton
(p.e. quel est la quantité que les terrnites ont transformés)?

Représentez le flux (le cercle).6 Avez-voîîlïïffi:',;::ffË:?Ï:i[L'"itffi:J;i#"'ase?

Représentez les flux.

ORIGINE: la deuxième (troisième, quatrième, ...) parcelle de coton

7 Y a-t-il des différences d'utilisation par rapport à la première

T"t""":i?ori, 
répéter questions r à 6

si non, aller vers question 8



Guide d'entretien POURSUITE (flCÆ 3A.à REMPLIR)

ORIGINE: les parcelles de céréales:

O commencer avec les cultures pures: d'abord le maïs (1 o,2o,...
parcelle), puis le sorgho (1 o ,2o,.. parcelle), puis le mil.

O après les cultures associées: pour chaque culture.;

I Avez-vous transporté des tiges comme fourrage (au stock de
fourrage) pour les animaux?

si oui, combien de charrettes (ou autre mesures), quel
pourcentage du total des tiges de cette parcelle?

1 0 Avez-voiiïiffif: 
i:':^':i''i,",iJli".,ii'J''".,,'.s), quer

pourcentage du total des tiges de cette parcelle?
Représentez le flux.
ll se peut que le paysan n'arrive pas à distinguer fa
quantité exacte de cette parcelle et qu'il connaît
seulement la quantité totale transportée de toutes les
parcelles de sorgho ou mil ou mais.

1 1 Avez-vous transporté des tiges aux autres composantes de
I'exploitation, comme la compostière, fosse, . . . ?* si oui, combien de charrettes (ou autre mesures), quel

pourcentage du total des tiges de cette parcelle?
Représentez le flux.

12 Est-ce qu'il y a eu de la vaine pâture sur la parcelle?'* si oui, quelle quantité estimez-vous que les anirnaux ont
brouté en o/o du total
Représentez le flux (le cercle).

13 Est-ce que vous avez brûlé le reste des tiges avant le labour?* si oui, quelle quantité estimez-vous en o/o du total?
Représentez le flux.

'14 Ouelle autre(s) destination(s) ont été données au tiges (p.e. quel
est la quantité que les termites ont transformés)?* Représentez le flux (le cercle).

15 Avez-vous récupéré les mauvaises herbes après le sarclageT* si oui, quelle quantité et pour quelle utilisation?
Représentez les flux.

S'IL N'Y A PAS DE DIFFERENCES ENTRE LES PARCELLES POUR LA
MEME SPECULATION LES OUESTION NE SONT PAS A REPOSER.
DANS CE CAS SEULEMENT LES MEMES FLUX SONT REPRESENTES.
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Guide d'entretien POURSUITE (flCnE 3A. à REMPLIR)

ORIGINE: les autres parcelles:

1 6 Avez-vous transporté les résidus comme fourrage (au stock de
fourrage) pour les animaux?

si oui, combien de charrettes (ou autre mesures), quel
pourcentage du total des résidus de cette parcelle?

"t7 Avez-voîiiiffif: 
i: 

.:#:i:,J,"ii,i"":1,.TL",,,"s), 
quel

pourcentage du totat des résidus de cette parcelle?
Représentez le flux.

18 Avez-vous transporté les résidus aux autres composantes de
f exploitation, comme la compostière, fosse , ..-?

si oui, combien de charrettes (ou autre mesures), quel
pourcentage du total des résidus de cette parcelle?
Représentez le flux.

1 e Est-ce,T 
î";ïff:î1?'"1;J::i'J::i:J:îi";""J;illT, l"o'""

Représentez le flux.
20 Ouelle autre(s) destination(s) ont été données au résidus (p.e.

quel est la quantité que les termites ont transformés)?
Représentez le flux (le cercle).

2'a Avez-vous récupéré les mauvaises herbes après le sarclage?
si oui, quelle quantité et pour quelle utilisation?
Représentez les flux.



o ldentification des entrées de produits dans les autres composantes FICHE
5 à REMPLIR)

Alimentation pour les animaux (autre que celle déjà identifiée): p.e.: aliment
bétail, poudre de néré, fourrages achetées, etc

Entré des produits (autres que ceux déjà identifiés) dans les tas d'ordure, sur
les compostières, dans les parcs, etc. p.e. les son et ordures de cuisine, tes
herbes de brousse.

Guide d'entretien (4CUE 5- à REMPLIR)

2

ouels types d'aliments (autres que les fourrages récupérées de
vos propres parcelles, que la vaine pâture et que le pâturage en
brousse) utiliser vous pour I'alimentation des animaux dans les
parcs (de bovins, de caprins, etc)?
Quelle(s) quantité(s) ?

Ouelle(s) origine(s)?
Représentez les flux.
Ouels autres produits sont entrés sur le tas d'ordure?
Quelle(s) quantité(s) ?

Ouelle(s) origine(s)?
Représentez le flux.
Ouels autres produits sont entrés dans la compostière?
Ouelle(s) quantité(s) ?

Quelle(s) origine(s)?
Représentez le flux.
ouels autres produits sont entrés dans le(s) parc(s)?
Ouelle(s) quantité(s) ?

Ouelle(s) origine(s)?
Représentez le flux.

3

4
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tdentification des goulots d'étranglement (CALENDRIER-FICHE 6 à REMPLIR)

Nombre des personnes de I'exploitation qui ont fourni la main d'oeuvre par

SEXE

Age
Durée
Période
Main d'oeuvre de I'extérieurEl-: Si oui, sexe, nombre, durée, période



Discussion et suggestions d'amélioration de gestion de fertilitÉ(FlCHE 7 à
REMPLIR)

Guide d'entretien EIQHE 7. à REMPLIR)

1 Ouelles sont les contraintes pour la production de la F.O.?
2 Ouelles sont les contraintes pour I'utilisation de la F.O.?
3 Ouels ont été les changernents les plus importants autour de la

gestion de la fertilité dus sol?
4 Sur base de quelle information vous avez introduit ces

changements?
5 Oui décide de la production et de I'utilisation des différents

types de la fumure organique produite?
Est-ce que les autres membres (d, 9)sont aussi consultés?

6 Si vous regardez I'ensemble des flux de produits interne (c.à.d.
de produits qui s'échange entre les différentes composantes de
I'exploitation), comment vous jugez I'importance de ces flux?

7 Si vous regardez I'ensemble des flux de produits qui quittent
I'exploitations, et ceux qui entrent, comment jugez-vous
I'importance de ces flux?

8 Est-ce qu'il est possible d'augmenter le nombre de flux interne,
ou la quantité de produits échangés entre les composantes?
Si oui, lesquels?
Ouelles sont les conditions pour leur réalisation?

I Est-ce qu'il est possible de diminuer le nombre de flux qui
quittent I'exploitation, ou de diminuer la quantité de produit qui
quitte?
Si oui, lesquels?
Quelles sont les conditions pour leur réalisation?

1O Est-ce qu'il est possible de diminuer le nombre de flux qui
entrent I'exploitation, ou de diminuer la quantité de produit qui
entre? (engrais minéral, aliment bétail, etc)
Si oui, lesquels?
Ouelles sont les conditions pour leur réalisation?

Remerciez les paysans

Faites une copie de la carte

Laissez Ia carte originale chez les paysans
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ANNEXE 6 CARTE DE CHAMPS PRIVES DES FEMMES ET L'ANALYSE DES FLUX

OBJECTIF

(cfr. champs communs)

GROUPE CIBLE

Groupe cible: Tous les femmes de I'exploitation ayant un champ privé

DUREE

Max 2 heures

DÉROULEMENT

En principe, I'entretien se déroule sur le champ.

I Salutations

o lntroduction équipe

o Explication objectifs de ta visite, te déroulement et la durée

o Faire un petit tour sur les champs et si possible les fosses' etc, -

o Pendant le tour

Aborder une discussion sur les activités des femmes;
il n'est pas nécessaire de contrôler les données secondaires de la CMDT ou celles

collectionnées pendant la catégorisation paysanne: (les réponses sont à noter sur
la fiche);

1 Année de démarrage du chamP
2 droit foncier/ accès
3 Composition de la famille
4 position sociale de cette femrne (âge; mariée, dispensée ?)

5 actifs (d, 9) qui I'aident
6 Combien des fois par semaine elle travaille sur le champ
7 contact avec les services techniques (fréquence, sujets)
I est-ce qu'elte a des animaux (type et nombre d'animaux (volaille; ov-

caprins, bovins)
I accès aux charrettes et autre équipement de I'exploitation?;



Elaboration carte

Est-ce que vous pouvez situer:
- la rnaison
- tous les charnps privés
- tous les parcelles
- spéculation présente
- I'année passée)
- superficie
- les types de sol
- jachère accessible (avec superficie et durée)

Ouelle est la distance entre maison et champs?

les parcs
lieux de parcage sur son champs (nombre et durée)
les endroits des ovins-caprins et du volaille
les tas d'ordure (nombre et taille)
les fosses (nombre et taille)
pente
endroits érodés
dispositions LAE
les endroits infestés par le striga

Ouelle a été la production (en 1 993) des différentes spéculations ?

Ouelle est I'utilisation des produits du champ ?

Ouelle est I'importance des produits pour l'autoconsommation ?

Ouelle est l'importance des produits pour les revenus des femmes ?

Est-ce que vous avez des contraintes qui joue sur la production de votre
champ privé ?

Ouelles sont des solutions pour résoudre ces contraints ?

ldentification des flux de matière

Des flux de matière pourraient être les suivants:

I
I
I
ll

2

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

3
4
5
6
7

8

o

1

2
3
4
5
6
7

Utilisation résidus:
résidus cueillette
son; ordures ménagères
bouse; herbes de la brousse
Fumure organique produite et utilisée:
Engrais minéral
Erosion

Les différents flux présents autour du champ privé sont à identifier et à noter sur
la carte:
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L'information suivante sur le flux est à noter ou à situer sur la carte ou sur la fiche:

Numéro flux
Flux interne (l); externe vers I'exploitation (Ev) ou externe hors de

I'exploitation (Eh)

Origine (champ priv, ch. commun, parc, brousse, etc.)
Oeitination (champ, parc, fosse commune, fosse g,pertel etc.)
Culture destination
Matière (type tiges, paille, compost; ordure; fumier, poudrette, litière' bouse,

etc. )

Ouantité produite
Unité pour estimer la quantité (charrette bovin; panier, sac; etc.)
superficie champ origine'utilisée'
pourcentage de la matière disponible utilisée P/o tiges maïs, coton I o/o

poudrette, etc.)
superficie champ destination qui a reçu la matière

main d'oeuvre

- Nombre de personnes de l'exploitation qui ont fourni la main d'oeuvre par

sexe, Age, Durée, Période.

- Main d'oeuvre de I'extérieur: Si oui, sexe, nornbre, durée,période

Discussion:

Ouelle est ta qualité de F.O. produite; est-ce que I'utilisation est différente
selon la qualité ( p.e. type de sol) ?

Queltes sont les contraintes pour la production de la F.O.?

Oueltes sont les contraintes pour l'utilisation de la F.O.?
Ouels ont été les changements les plus importants autour de la gestion de

la fertilité dus sol pendant les dernières 1O (..) années ?

Quel a été I'effet sur le rendement de ces changernents ?

Sur base de quelle information vous avez introduit ces changements ?

Ouelles sont les différences par rapport à la gestion de la fertilité entre les

champs communs et les champs privés (par genre) ?

Ouels sont les changements envisagés autour de la gestion de la fertilité
pour l'année prochaine. (sur base des FLUX) ?
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