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1. INTRODUCTION

L'amélioration et la consolidation des aménagements existants pass€nt nécessairenEnt par

une évaluation de leurs performances et un éventuel diagnostic permettant la formulation de

propositions de solutions .lanon disponibilité, au morrcnt (1991) du demarage des activités du

Îrfrn-gf Grojet lvlanagernent de I'frrigation au Burkina Faso), de données et de méthodes

précises 
"i 

fr"il"r à mettre en oeuwe sur les nivearx de perfonnance etl'état de fonctionnement

âes périrnètres irrigués, justifiait que le projet intègre, sonune un de ses objectifs essentiels, lî
mise au point d'une telle méthodologie.

Iæs differents travaux menés intensément depuis plus de cinq ans sur les ffrimètres
inigués par le PM-BF ont permis de concevoir une approche nouvelle de la problématique du

diagnostic et de févaluation des performances des qnstèmes inigués.

Differents travarx - comme ceru( de Murray-Rust et Snellen (1993) ou l.owdermilk et aL

(1980)- ont proposé des approches pour sonrcr la problématique du fonctionnemeirt des

perimetres irrigués. Des approches cournre la 'Méthode du Cadre Logiquen la "Méûode de

Fhnification par Objectif', h 'Méthode de Ïarbre à problèmes" @eaudoux et aL 1992) sont

également aisponiUtes. C€s méthodes ont constitué des contributions importantes dans l'étude de

la question Mais leur mise en oeuwe srn les petits périmètres irrigués se revèle souvent

complexe ou longue.

La méthodologie du PM-BF est basée sur le principe qu\m système irrigué (SI) est mis 611

place et géré en vue de réaliser certains objectifs. Ces objectift, dont la connaissance est

indiiqpensable pour une évaluation de performances, varient selon qu'on a le point de rnre de

I'Organisation qui gère le systèrne irrigué (OGSI), de lEtat, d'un bailleur de fonds, d'une ONG ou
d'un exploitant individuel. Elle prend en compte la hiérarchie des objectift telle que exposée dans

la méthode du cadre logique. Mais la division analytique des acteurs et partenaires des périmètres

irrigués ainsi que la logique de la méthodologre sont entièrernent originales. Elles se fondent

essentiellement su I'expérience de terrain et les concertations menées (parfois en atelier) par le
PM-BF. La méthodologie du PM-BF se veut sntout simple et âcile à mettre en oeuvre.

A prion, les critères d'évaluation des performances vont dépendre des objectift des

partenaires. IvIais I'examen des attentes de ces diftrents partenaires monte que I'on peut classer

ces objectifs en six grandes catégories :

- la production et la productivit é ; /
- la profitabitité ;
- Iéquité ;
- l'utilisation rationnelle de la ressource ;
- la durabilité ;
- les objectifs non-agricoles.

Autour de ces obj.-ctifs on peut bâtir des indicateurs dits Indtcateurs Clés de Perforrnance
(CP). Ces indicateurs serviront à mezurer le degré de réalisation des objectift et I'efficience
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rcnstituent en même temps les indicateurs d. ,ui"i.2

Si, par comparaison entre les résultats et les objectifs, I'on constate qù'il y a écart de perfonnance
grave' on dewa en rechercher les causes en s'intéressant notamment aux processuJ intr*rs au
système. Les outils pour mener à bien cette recherche sont les Indicateurs di ntagnostic (ID)

Les principaux acteurs des périmètres irrigués - les paysulns et I'organisation paysanne, les
agents d'encadrement - ne sont soit pas alphabetisés, soit pas initiés aux iechniqu6 aâ suivi des
systèmes irrigués, ou rutnquent simplement de motivation pour assurer un suiui. Ce constat a
amené le PMI-BF à suggérer, pour les indicateurs clés de perfomance (ICP), la collecte régulière
(par campagne) par les organisations paysannes, de 9 paramètres dits paramètres fondamentatnprimaires. Ce sont

I I ] La quantité de chaque culture produite par campagne ;

[2]Lasuperficieemblavée; ' 
:

[3] La superficie récoltée ;

[4J les hauteurs d'eau jounalières dans la retenue du barrage

[5] les hauteurs-{'eauiournatières au droit d'un ouvrage de contrôle en tête du canal prirnaire
(ou Ie nombre d'heures de pompage et le débit de chaque pompe) ; ;.

[6] Les prix aux producteurs porrr chaque type de culture, offerts par I'OGSI et par les
commerçants ;

[7] Les prix atx producteirs des principaux intrants ;

[8] les quantités de chaque culture vendues par I,OGSI ;

[9] Les redevances collectées par I'OGSI.

- Ces paramètres fondamentaux permettent d'établir un certain nombre d'indicateurs de
performance donnant des informations consistantes. Et I'expérience de terrain montre qu'ils
peuvent être étabÏ; par une organisation paysanne, sans le soncours d'agents r,r,écialisés, du moins
après un temps minimum de formation.

_ Les paramètres relatifs aux indicateurs de diagnostic (tD) n'ont pas besoin de mesures
fréquentes. Ils peuvent être déterminés lors d'une étude ponctuell, -rné, par une équipe de
travail.
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Qui peut utiliser la Méthodologie de Diagnostic et d'Evaluation des Perforurances ?

Il vient au premier rang I'OGSI elle-même, dans la procédwe de suivi routinier des
activités du système irrigué (SI).

L'outil peut être utilisé également par les structures de I'Etat impliquées dans les activités
des SI, et les bailletrs de fonds. En effet, la quinzaine d'ICP présentés permet de saisir en un
temps relativement court ( l'état de santé > d'un complexe OGSVSI. Cette notion de ternps et
d'efficacité est particulièrernent irqportante pour les missions d'expertise et d'évahration externes
qui interviennent de façon épisodique sur les systèmes irrigués. Les comparaisons entre
performances de projets hydroagricoles seront ainsi grandement frcilitées.

Par ailleurs, la méthodologie peut servir comme outil Édagogique pour les formations
professionnelles. Elle pounait, enfirq la méthodologie pounait, nous I'espérons, rendre un grand
service atrx différentes structures qui opèrent dans le secteur rural, telles les services de recherche
et les ONG.

La commmunication qui zuit, intitutée 'T-'évaltration de performances et le diagnostic :

conepts de base", introduit les définitions et les concepts qui sous-tendent la méthodologie du
PM-BF. La communication se strucftre en detx sections principales :

- Les définitions. Dans cette section sont précisés les sens affectés arx termes clés de la
méthodologie, comme les notions d'objecti{ de résultat, de réference, de performance et
d'indicateur.

- Les concepts. Cette section introduit les nouveaur concepts sur lesquels se fonde la
méthodologie. Il s'agit essentiellement du complexe Organisation qui Gère le Système Irrigué
(OGSI) et Système Irrigué (SI), mais également des notions d'Indicateurs Clés de Performance
GCP) et de diagnostic (ID).

La méthodologie proprement dite, dont le corps est bâti en utilisant ces notions, est
exposée dans la communication "La démarche méthodologique".



z. nÉrrxrrloNs ET coNcnprs

2.1 Définitions

2.1.1 L'Objectif

L'objectif est défini comme le but précis vise par une action ou une activité. par exemple,
< atteindre cette année 50 % de taux de cômmercialisation dc la production > est un objectif par
contre ( commercialisation D est une activité. Cet exemple montré Ui.n I'importance de la manière
d'énoncer dans la notion d'objectif --r

un but précis, un objectif qu'on peut appeler

Figure I : Objectifs et stratégie

2.1.2 Les Objectifs et la Stratégie

Chuque activité de lhomme peut avoir
otlectif spécifique (OS) de I'acrivité.

Or, c'est généralement un ensemble d'activités qui permet d'atteindre un objectif partiel(OP)' permettant à son tour, en combinaison avec d'autres oÈjectifs partiels, d'atteindre un ôbjectif
de niveau plus élevé. Il en sera ainsi jusqu'à t,objectiffinal (oF).
On peut illustrer cela par un arbre (voir figur* i). 
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Une stratëgie est un plan d'actions ou d'activités coordonnées visant à atteindre un objectif
(partiel ou final). Par exemple, le plan d'actions, I'ensemble des activités liées à la branche

supérieure partant de OF constituent une stratégie visant à atteindre OPr.

On remarquera par ailleurs qu'une même activité peut contribuer simultanérrent à la
réalisation de plusieurs objectifs partiels. C'est le cas par exemple de I'activité B qui contribue à

la fois à la réalisation de OPrr et de OPrr. Mais, si les objectifs élérrentaires sont bien dffinis, il
n'y a qu'un seul objectif spécifique par activité même si sa réalisation contribue à celle d'un
objectif supérieur. Ainsi, B a pour objectif spécifique OSnz, quel que soit I'objectif partiel auquel

il contribue (à noter par exemple sur la Figrre I que OSnr de OPrz est le même que OSurr @ 9d
e4plique I'absence de OSrzz su le schéma) .

Exemple : Pour assurer (( la sécurité alimentaire D (objectif final), lEtat peut entre autres

construire des arnénagements hydroagricoles (AIIA) dans de nombreuses localités nuales. Ces

aménagements hydroagricoles auront comme objectifs partiels d'< atteindre la sécurité alimentaire

en milieu rural >. Après attribrrtion des parcelles, on entreprend des activités sur I'adnagement:
approvisionnernent en eau des cultures, application d'engrais, coulmercialisation, etc. C'est

Iensemble de ces activités qui constituent la stratégie des AIIA.

Pour atteindre lbbjectif partiel, les activités essentielles doivent atteindre leurs objectifs
specifiques : X volume d'eau à consommer par campagne, Y poids d'engrais à appliquer par unité
de surface , ZVo de taux de commercialisation à atteindre, etc.

2.1.3 Le Résultat

Ici le résultat s'entend dans le sens de ce que produit une activité consciente dirigée vers
une fin ou cette fin elle-même.

Exemple : Le périmètre itrig,ré a pu produire 250 tonnes de iz cette cânqpagpe, ou la'

consommation d'eau a été de 12000 m' par hectare.

C'est le résultat qui est le plus souvent comparé à lbbjectif fixé au niveau correspondant.

2.1.4 La Performance

Son sens général est intimement lié avec celui de la notion de résultaf. Par définition, la
performance est, entre autres, l'appréciation du résultat obtenu dans an domaine précis par
rapport à une référence.

On dira par exemple qu'un élève a amélioré ses pe rformances en mathématiques (rl a
obtenu 16120 au lieu de 10/20), ou que telaménagement a amélioré sesperformances de
consenation des produits agricoles (on a eu 20Yo de pertes au lieu de 40%).



Figure 2 : La notion de performance
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2.1.5 L'Indicateu r

Dans un sens large, un indicateur est << un instrument servant à fournir des indicalions >.

Un indicateur est souvent exprimé à I'aide d'une expression algébrique. Par exemple
I'indicateur PuS. qui est le rapport entre la valeur de la production bruts CWUI et la superficie
emblavée (S.) s'écrira : .

pr .Se : YP t
.Se

VPu et S, sont appelés les paramètres de l'indicatetr. Il doivent être définis si l'on veut
calculer I'indicateur. Lorsqu'on dispose de valeurs cibles de la production et de Ia superficie
emblavée, soient Pse et S.o, alors la valeur conespondante de I'indicateur est appeléià son tour
cible ou référence ou objectif. Onnote alors :

pn s" = vPu
"-Ç

La comparaison entre la réference de lindicateur et sa valeur obtenue à partir des résuftats
des activités permeitra de fu . ,

' ff+-' 
r-i+;*-+---*":'--'#T

2.2 Les Concepts

2.2-l Le Système lrrigué (Sf et l'Organisation Gérant le Système lrrigué (OGSI)

2.2.7.1 Le Système Inigué

Le systlme irrigué est I'eruemble des constituants physiques se rapportant à
I'aménagement hydroagricole et à I'ouwage de mobilisation de la ressour"è ,n 
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Au Burkina Faso, le SI est souvent formé d'un barrage et d'un aménagement

hydroagricole à prise gravitaire ou par pompage sur le barrage.

2.2.1.2 L'OGSI et ses Partenaires

Un aménagement hydroagricole est un instrument utilisé par des exploitants ou une

organisation rurale pour atteindre c€Ttains objectifs. Même si les exploitants sont les premiers

concernés par la réussite des activités de I'aménagement, il existe parallèlement des acteurs

< partenaires ou clients > tout aussi préoccupés de voir I'aménagement atteindre certains objectifs.

Les partenaires ou clients de I'OGSI les plus importants au Bukina Faso sont illnstrés sur

la Figrue 3.

Au Burkina Faso, I'OGSI s€ compose généralement d'un organe dirigeant (conseil

d'administration ou CA de la coopérative ou du groupement villageois) et des exploitants qui en

sont membres (cooperateurs).

Il est de première importance de distingrrer entre TOGSI et les organisations ou individus
qui sont ses partenaires.

Les consommateurs, par I'entremise de structures de commercialisation ou non, sont

< partenaires > de IOGSI. Des organismes visent également à atteindre certains objectifs en

r
trA,n l'
ô

/ rv*
| <*'v
(er *

Figure 3 : L'OGSI et ses partenaires
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Figure 4 : Activitës, résultats et objectifs

relation avec IOGSI et le système irrigué (OGSVSI). Par exemple, les organismes dr8
financement sont intéressés par les coûts et les revenus financiers.

Tous ces groupes ont des objectiÊ et des stratégies quant à I'ensemble OGSVSI. Si les
stratégies diftrent, les objectifs peuvent être convergents ou divergents.

Si IOGSI peut atteindre certains de ses objectifs sans avoir recours aux structures
partenaires, cela ne sera pas toujours le cas. Certaines activités de I'OGSI ne pourront être menées
à terme qu'en étroite collaboration avec les partenaires ou clients. C'est en prenant appui sur cette
notion de collaboration qu'on a érigé la définition de la perfonnance d'une OGSVSI.: 

-

2.2.1.3 La Performtrnce d,une OGSU$

D'après Arrsoff (1979)t, du point de rrue de Ia société, I'efficacité des activités d'une
organisation peut être mesurée par deux critères complémentaires :

- le degré auquel les produits et services de I'organisation répondent à ses propres
besoins ainsi qu'à ceux de ses partenaires ;

- I'efficience avec laquelle l'organisation utilise les ressoruces pour suppléer à ces
besoins.

4-qi" la perfomuutce d'une OGSVSI se réËre à la doubte appréciation de I'atteinte des
obiectifs de IOGSVSI et de ses partenaires, et de l'fficience 

-d'utilisation 
des ressources

disponibles.

Mais, conrme signalé plus haut, polu atteindre un objectif il faut mener des activités ; et
I'activité peut se définir justement comme I'utilisation des ressoruces pour générer des résultats
(Figure 4 ).

--St 
*Ff'u'

a-z-- '-*-.,.

Par ailleurs, nous avons vu que ce sont les résultats qui sont à ôomparer au(objectifs. h a
été également noté que pour rendre cette comparaison plus efficace, oo p"ut exprimeilés résultats
sous forme d'indicateurs.

htD t"ft+,r..,
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Par conséquent, un indicateur de performance est un outil qui pennet d'apprécier 
I

I'fficience d'utilisation des ressources ou le degré auquel les objectifs sont atteints Par/
I'OGSVSI en relation dynamique avec ses parturaireJou clients. I

2.2.7.1 Le Diagnostic d'un Système Inigué

Dans son s€ns propre, le diagnostic est lbpération consistant à déterrriner une maladie

d'après ses qmrptômes. Le diagnostic d'un SI emporte la mêrne idée. Il s'agit de déteruriner les

causes sous-jacentes aux problèmes existants sur wre OGSVSI en vue, bien entendu, de proposer

des solutions d'arnélioration.

En général, pour déterminer une rnaladie, on utilise des indicateurs : la tenrpérattre, la

glycémie, les transaminases, etc. Tous ces indicateurs ont des valeurs de réftrence. Des écarts

importants par rapport à ces valetrs cachent souvent une maladie. Cnâce au concours d'autres

indicateurs clés, on arrive à identifier le mal et à propos€r un traitement.

La méthodologie de diagnostic proposée ici utilise aussi une approche par indicatetlrs: les

indicateurs de perfonnance et les indicateurs de diagnosiiç.

2.2.2 Les Indicateurc de Performance et de Diagnostic d'une OGSUSI

2.2.2.7 Objectifs a Strotégîcs dc I'OGSI et ses Partenaires les plns Imporl,ants

En règle générale, les partenaires les phrs en rnre de I'OGSI sont :

lEtat et ses démembrements (strtrcttrres de formation et d'encadrement,
organismss de recherche agro-économique, structtres de crédits, projets divers...) ;

les ONG ;

les opérateurs économiques (structtues de conunercialisation ou personnes

indépendantes...).

Il serait superflu de lister ici les objectifr propres^à chacun de ces partenaires. ldais, on
peut tout de même noter que I'examen des textes officiels' du Burkina Faso permet de cerner les
principaux objectifs de lEtat pour ce qui est des aménagements hydro-agricoles. Ce sont :

- la sécurité alimentaire ;
- I'amélioration de la balance corlmerciale (réduction des importations telles que

*);
la conservation et I'optimisation de I'emploi des ressources en eau et en terre ;

t 
Gout"rncment du Burkina Faso 1992, Lerte de Potitique de Développement Agricole du Burkina Faso, I7 pp.

Gouvernement du Burkina Faso 1993, Note de Politique d'Hydraulique Agricole, 90 pp.
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la réduction du chômage et la limitation de I'exode rurale ;
I'amélioration des conditions de vie des producteurs ;
le renforcement de la capacité d'autogestion paysanne ;
la consolidation et la valorisation des aménagements existants.

Comme on peut le constater, certains de ces objectifs peuvent être qualifiés de finals
(exemple : amélioration de la condition de vie des producteurs). D'autres sont plutôt partiels, ne
constituant pas une fin en soi (exemple : renforcement delacapacité d'autogestion paysanne).

D'un autre côté, les enquêtes menées et I'experience acquise en milieu paysan permettent
de retenir conrme attentes des exploitants :

: l,ilffiil#iî:",iHflilîî'mrï'J,'o I i
I'amélioration de leur revenu monétaire. 

\)

Quant aux ONG et opérateurs économiques, leurs objectifs peuvent être aussi variés que:

: ilffi',l*:i $:,1ff*ffi:,::ïffi'ffiffi:ii*,,ot,s (diversincarion) ;

: :ir.* 
de X tônnes de production par campagne à Y prix ;

Ces ensembles d'objectifs peuvent facilement s'inclure I'un dans I'autre, en partant de
ceux de I'Etat, puis ceux de I'OGSI et enfin ceux des ONG et des opérateurs économiques. Les
conflits entre l'Etat et I'OGSI germent bien plus souvent de stratégies antagonistés que
contrairement à ce qu'on a I'habitude de souligner - d'objectifs incompatibles.

On peut regrouper (Tabteau 1) les objectifs énumérés ci-dessus en six grandes catégories,
par rapport auxquelles on définira un ensemble d'indicateurs dits Indicateurs-clés de Performance
GCP, votr 2.2.2.5). Ces catégories sont :

Tableau I : Les catégories d'objectifs

c^q,rÉcoRrEs OBTECTIFS
Production et productivité r Sécurité alimentaire

o Valorisation des aménagements cxistants
e Augmentation de laproduction

Profitabilité
Equité a Consol idation des aménagcments hydroagricoles

Amélioration de la situation alimentaireo

Utilisation des ressourccs . Consolidation ct_Ialg4!4tion des aménagements existânts
Durabilité o Conservation et optimisation des ressources en cau et en terre et des

équipements (maintenance)
o Renforcement de la capacité d'autogestion palrsanne

ubJectlts non-agri col es o Amélioration de la balance commerciale
Réduction du chômageo
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2.2.2.2 Fonctions (ou oxes de Recherche), Activités et Obiectifs

Tous les partenaires, pour atteindre leurs objectifs, doivent mener' soit seuls, soit de

concert avec les autres, des ùirniter. Et la définitiott dt la performance d'une OGSVSI zuggère

que ce soit précisément les résultats des activités dont les objectifs empgrtent ladhésion du plus

grand nombre de partenaires qui fassent I'objet d'une évaluation de perforrnance et d'un

diagnostic.

A supposer que soient recensés les activités et les objectifs qui emportent le consensus' on

pogrrait alors schénùtiser (cf. Figure 5) le processus de la réalisation des objectifs conrme suit :

Figure 5 : Activités et obiectifs

rcg(-
Objectifs
Prrtiels

Objec'tifs 
1

Spéciliqucs

Activités

Ce schéma montre {uê, pour atteindre un objectif final, il faui qft"t par toute une,ué-tit

d,activités, d,objectifs specifiqulr rt d'objectifs partieË. Mais dans cette illustration des stratégies,

il est important de noter que certaines activités vont se retrouver sous des objectifs partiels

complètement diftrents. En ne considérant que la dernière- ligne, on peut noter que I'activité (A)

apparait derur fois, sous Opl et oP2. q*"t à (D), elle apparaît sous oP2 et oP3' Cette

redondance apparente des activités rend malai# leur recensement, recensement qui faciliterait le

Obiectif iinafOF
(Âmétiorer les

Cànditions de vie
des Agriculteurs)

2

oPl
(Améliorcr h Sécurité' Alimcntrinc)
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choix des activités les plus pertinentes, en we d'un diagnostic basé sur les résultats de ces
activités.

Potu lever cette difficulté, il est plus efficace d'adopter une vision plus conceptuelle des
activités.

Pour qu'tme OGSVSI puisse être considérée comme performante - c'est-à-dire, pour
qu'elle puisse prétendre atteindre ses objectifs et tout en satisfaisant les attentes de ses partenaires
les plus importants, avec un niveau d'efficience élevé de l'utilisation des ressources - elle doit
pouvoir assumer conectement les six grandes fonctions suivantes :

On peut alors, conrme le montre la Figure 6 regrouper toutes les activités (A B, C...) sous
ces six grandes fonctions ou aJ(es de recherche. Si les activités sont bien définies, on ne dewait
alors retrouver plus d'une fois aucune d'entre elles. I-esfonctions sont donc co11lme des ensembles
disioints d'activités. On trouvera un exemple d'énumération des éléments de ces ensembles dans
Ia communication ci-jointe sur la démarche. L'analyse des rësultats de ces activités individuelles
ou par fonction devient alors possible, isolément.
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Tableau 2 : Lesfonctions de l'OGSI

Fonctions Description
FI
F2
F3
F4
F5
F6

Gestion de lEau et des lnfrastructures
Gestion Agronomique de la Production
Gestion Financière
Gestion Organisationnelle et Institutionnelle
Contrôle de lïmpact Social et Enviromemental
Gestion Stratégique (stratégie vis-à-vis du milieu économique environnant).
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Les avantages de cette distribution des activités et objectifs sont nombrerx :

on peut choisir, lors d'un diagnostic, de ne s'intéresser qu à une ou plusieurs
fonctions, selon Ïimportance qu'elle(s) revêt(ent). Iæ diagnostic pouna alors être
plus ou moins exhaustif ;

on peut bâtir des indicateurs couwant les résultats (qui sont à comparer aux
objectifs) de plusieurs activités soit dans la même fonction, soit dans plusieurs
fonctions diftrentes ;

le choix d'indicateurs pour le diagnostic (ID) devient plus aisé, du âit d'une vision
à la fois globale et analytique.

2.2.2.3 Les Indicateurc

Les indicateus créés ou empruntés à la littérature3 sont répartis - dans cette
méthodologie - en Indicateurs Clés de Perfonnance (ICP) et en Indicateurs de Diagnostic (ID). Le
choix de ces indicateus a été fondé sw les règles suivantes

3 Rao, P.S. 1993. Review of selected literature on indicators of inigation performance.
Co lombo : Internat ional Irrigation Man4gement Institute. xiii+75pp.

Figure 6 : La distribution fonctionnelle des activités de I'OGSI
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2.2.2.1 Règles de Choix des Indicateurs 
14

2,2.2.4.1 La Règle des Attributs des Indicateurs

(a). Leformat de I'indicateur

L'indicateu doit être attractif po* I'audience ciblée (managers d'irrigatioq chercheurs,
exploitants, décideurs, public).

(b). La base scientifique de l'indicateur

L'indicatetff doit être empiriquement quantifié, statistiquement testé et les écarts entre
les bases théoriques et pratiques doivent être explicites (non occultees par Ie format de
l'indicateur).

(c). Le caractère quantiJïable de l,indicateur

L'indicateur doit être mesurable, et la mesure reproductible.

(d). Lafacilité de mise en oetntre et lefaible coût

On doit techniquement pouvoir évaluer de frçon simple l'indicategr. On gagnera
également à ce qu'il ne soit pas coûtetx à mettre en oeuwe..

(e). L'aptitude àfournir une information non biaisée

L'indicateur doit fournir, autant que faire se peut, une information objective, non
entachée d'opinions. Mais il faut reconnaître que cette condition est parfois difficile à
satisfaire car mênre les mesures techniques peuvent receler des jugements.

2,2.2,4.2 La Règle de Couverture des Objectifs

Le groupe d'indicateurs dewait permettre d'apprécier le degré de réalisation de chacun
Jes objectifs essentiels (les mieux partagés) des partenaites.

Le respect de cette règle permettrait de s'assuter d'office qu'un certain nombre d'actegrs ou
partenaires sont en possession des dclnées servant au calcul àe I'indicateur. Ils dewaient par
conséquent être également intéressés par l'indicateur lui-même.

La règle permettre de retenir, en premier, les indicateurs clés de perfonnance (ICP) qui,
eulq sont orientés plus vers des obiectifs partÏels oufinals d'une OGSI et ses partenaires.
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2.2.2.4.3 La Règle de Couverture des Fonctions (ou Axes de Recherche)

Le groupe des indicatews dewait pouvoir couwir I'ensemble des fonctions de I'OGSI qui
servent également d'æ<es de recherche pour le diagnostic. Cela revient à dire que I'ensemble des
résultats des activités élémentaires de I'OGSI/SI dewaient pouvoir s'apprécier par rapport aux
objectifs spécifiques ou partiels.

Cette règle pennettra de retenir les indicaterus de diagnostic qur, eu* sont plus orientés
vers les processus internes de I'OGSVSI.

2.2.2.5 Les Indicateurc CIés de Performnnce (ICP)

Les critères utilisés pour évaluer la performance d'une OGSVSI doivent êtres coryatibles
avec ses objectifs (Figure 5), si I'on veut éviter le piège d'évaluer le système par rapport à des
objectifs qu'il n'a jamais visés.

Dans le Tableau I ci-dessus, on a regroupé les principarx objectifs de I'OGSUSI et ses
partenaires en 6 grandes catégories. Quelle est la justification de cette classification ?

2.2.2.5.1 La Production et la Productivité

La production agricole est le rézultat le plus évident d'un système d'irrigation Les
gestionnaires d'un système essaient de malcimiser cette production selon la ressource la plus rare,
qui peut être la terre, I'eau" la rnain d'oeuwe ou autre.

La mesure la plus communément utilisée est le rendement (kg/ha) par campagre ou par
année. Il s'agit alors de la ûresure de la productivité de la ressoruce terre, qui concerne souvent
Ies systèmes à monoculture céréalière. L'emploi de ce critère est rnême indispensable dans les
zones où la ressource terre est rare (c'est-à-dire où la terre arable disponible par personne est
limitée).

De manière similaire, h productivité de I'eau (kdttt' d'eau d'irrigation) concerne aussi des
situations à monoculttrre céréalière rnais avec comme ressource rare I'eau. Cependant, la
productivité de I'eau n'est pas toujours frcile à estimer, à cause essentiellement du fait de la
difficulté à calculer I'eau réellement consommée et la contribution des pluies.
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Une façon d'utiliser ces critères de productivité pour les systèmes avecfiolYcuhure est

de les convertir en leur valeur monétaire - FCFA/ha pour le rendernent et FCFA/m' pour la

productivité de I'eau. C.ependant des comparaisons entre différentes saisons et entre différents

pays peuvent s'avérer aiificiles à cause dès fluctuations dt pfr,, du contrôle des prix pæ le

gouvernement dans certains pâys, et de I'utilisation de taux d'échange variables entre différentes

monnaies.

2.2.2.5.2 La Profitabilité

Un système d'irrigation dewait procurer des récompenses adéquates à tous les exploitants.

La valeur dé ses produiti dewait pouvoir se coqparer arD( coûts en matériel et sa mânagement

des < inputs > néôessaires pour hi aegager (intrants, ressources). Si les coûts sont excessifs par

rapport âux benéfices, cela risque de mettre en Éril la viabilité/pérennité du système-

Cependant, tout comme les objectifs et les partenaires, la notion de profitabili!é peut

varier, selôn qu'elie soit le point de rnre.de I'exploitant, du consommatetu, du bureau de I'OGSI

ou de la natiôn A fidéaL ces diftrents points de vue convergent. Mais dâns la réalité, €tr

présence de stratégies antagonistes, une telle situation est plutôt difficile à obtenir.

2.2.2,5.3 LtEquité

Les diftrents exploitants d'un système irrigué dewaient pouvoir s'attendre à une

répartition équitable des bénéfices procurés par le système. Ce sont les gestionnaires de

I'irrigation qui ont le devoir d'oeuwer pour assurer une telle équité. Cependant, equité n'est pas

qnrcnyme d'égalité. Elle dépend de facteus physiques comme l^ taille de la parcelle, les

conditioru de *t, tr choix et futilisation d'intrants, et aussi des corsidérations socioéconomiques

relati'ves aux droits et priorités.

2.2.2.5.4 LtUtilisation de la Ressource

La réalisation de systèmes d'irrigation se fait aux dépens de ressources souvent rares,

comme la terre arable, I'eau et les capitaux. La mise en place de tels systèmes met ces ressotuces

entre les mains d'un groupe d'usagers quu de ce fait, se trouvent privilégiés par rapport à'd'autres

qui n'ont pas un accès similaire aux mêmes ressources. L'Etat peut dès lors sentir le besoin de

surveiller la manière dont ces ressources sont en train d'être utilisées, particulièrement dans des

circonstances où des contraintes économiques particulières (ex. politique des prix) ne sont pas

impo#es aux utilisateurs. La maximisation de la productivité des ressources en eau est

particulièrenrent cruciale car les populations croissent alors que la disponibilité en eau reste

limitée.
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La pression démographique peut également conduire à un emblavement de plus en plus

poussé de Job marginaux, à férosion des sols, au surpâturage et à la déforestation. Par ailleurs, la

iurexploitation et la pollution des ressources en eau peut également strrvenir. Il est donc

nécessaire d'assurer qu'il n'y a pas destruction du milieu supportant le système dans les zones

nrales, destruction qui résulterait en des exodes rnassifs de populations vers les zones urbaines.

2.2.2.5.5 La Durabilité

Le dictionnaire définit la durabilité comme le maintien d'un efflort pour continuer quelque

chose, I'habileté à durer, à ne pas s'intenornpre. Vu sous cet angle, un SI capable de maintenir sa

production au niveau actuel peut être considéré comme durable. Cependant, cette vision statique

des choses ne met pas suffisamment en lumière le fait qu'un système d'irrigation durable doit
également être capible de répondre avec succès aux clrangements - changement des besoins de

I'homme cornme ôhangements dans le contexte socio-économique, institutionnel ou biologique

dans lequel se trouve le système - tout en maintenant ou améliorant la qualité de I'environnernent

et conservant les ressources.

Ainsi, la mise en place et le fonctionnement d'un système d'irrigation à ds5 fins de

production ne dewait pas contribuer à une dégradation physique et environnementale des

ressources. Par exemple, un médiocre contrôle de I'eau d'inigation et I'absence d'un bon drainage

peuvent conduire à I'engorgement et à la salinisation des sols. Mais la durabilité d'un SI ne doit
pas être étroitement reliée aux seuls éléments physiques. Elle requiert également une OGSI
efficace et viable. En d'autres termes, il est vital pour I'OGSI et ses partenaires d'identifier et
d'exécuter un ensemble de règles et pratiques adaptées pour que le système fonctionne et lfine des

résultats satisfaisants. Les générations actuelles et futures dewaient pouvoir avoir accès à la terre,
à I'eau et aun npyens d'irrigation.

La vérification des objectifs de dtrabilité nécessite la zurveillance des tendances de

performance de I'irrigation. Un ensemble d'ICP peut servir, par ses variations de valeurs, de

système d'alarme d'une OGSVSI, permettant ainsi de prendre des mesures en cas d'insatisfaction
avant qu'il ne soit trop tard.

2.2.2,5,6 LesObjectifsNon-Agricoles

Un SI peut également contribuer à satisfaire un certain nombre d'objectifs non agricoles,
comme I'amélioration de la quatité de vie des producterus. Bien souvent, ces objectifs ont trait
aux impacts à long terme du SI et peuvent être plus importants pour les décideurs que les

gestionnaires du SI eux-mêmes.
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Ces objectifs ne doivent cependant pas être négligés. Leur réalisation peut intéresser

autant les bénéhciaires directs du SI que le public. Il est donc important de dégager un consensus

aussi large que possible parmi tous les acteurs et partenaires sur l'articulation de ces objectift et

les stratégies à mettre en oeuwe pour les atteindre.

2.2.2.5.7 Les Expressions des Indicateurc Clés de Performance (ICP)

Les expressions de I'ensemble des ICP proposés dans la méthodologie qui va suiwe sont

listées dans le 
-Enor! 

Reference source not found.. IÆs techniques de collecte des paramètres de

ces indisateurs seront décrites dans les études et enquêtes specifiques.
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Tableau 3 : Les Indicateurs clés de Perfornance (ICP)

OBJECTIFS INDTCATEURS EXPRESSIONS

ltrcÂrEl:Bsâ
MTÊUBEB.BIIB
CAMPAGNE

PRONUCTION ET
PRODUCTTVT T

. Séq.nité dirrgilairc

o Vrlcristiæ des
rnénâFnrnts
\ûoagricolcs

. AugrËntatiqr de la

FotÉiqr -/.

r (dl)ProûÉimhrlcprrnitéè$rfoc
(\lPbSâ)

o (el)Vdcurdcla poônimhlcp utitéd'can
d' inigdim coscnrÉe (t/lblt)

. (fl)Valcurdcla poûdio bnlcp tnitéd.voluræ
d'can rnilc ù baraeÊ fl/Dbvu)

Monoculturc '- q
. (a) Rffderrnt R '.
r (b)Èoû.Éimbutcpuitéd'cardinigdim 1

qrsonnnée (PbIr) 
-=<-*

M onocul q;gil"Iafcultu rc

-1a'- 
------'

t-cl) vdcuOc le froônirnhrrepnfrrficie )

- Pr,oduction 
q

*==-ffi(kg/b) .-
*o=ffia.(ke/.3)
vpbsc _ vdaEdc4toôf!æ.Bnnc (FCFA /b!)

ùlpcmcrcc@lntqc

vpbse = vdoErdcEryotfio,gnrc (FCFA /br)
sup('DcrcrE!8æ

vPbh=ffi(FCFA/n3)

vpbvu =ffi (FCFA /m3)

PROfTTANILTE

o Vdqisaica dcs
m*nçmem
\rûoagriæles

. AmélicraiooruneûË

. ln4lrfrtimdc
cnltues viwièrcs otr
dc oitur€s & rtrte

M ouoculturt & Polycultrrt

. (c2)Valer-rdcla poôÉicnÉtcpnperficic
dlat/éc(\PDSc)

o (d2)ProûraionÉtcpunitéè$rÊædmgéE
(VPnSa)

r (e2)Vrlarrdcta potuiodcf uiÉd'car
d'inigûionoædC\ænIr)

. (e)Valewdela goôricn Écf tDitéètaoluræ
d'eau rûilc ùbûr4Ê fl/PoVu)

. (S)Ccrurscialis*im dætroùiB(CP)

vhsc = 
valarr dclr PT$raio.?rrtc - crreEs (FCFA / m3)

ùupcrlc|c GDlttçÊ

\tpnsr _ vdardcFnofrfiæFu:_ - crrçs (FCFI /n3l
SrPcrficic -;-tgtc

Vdcurdchpr,oôrcioÈrrc . Ctûgcs,FCFA /m3)tt,Ilf - i.

vpnVu=ffi(FCFA/m3)

Cp = PnoôËuo?coPcni$d., (%)
Ërolorcooû lotllc

UTN.ISATION DF.S
RESSOURCES

o Cmsolidaimdcs
dnageæG
h5Èoegriæles

. (h) Inercité Orltuale (IO

o (i) Proprtim dc nfcrficic qmt stie dcs &nrngÊs
(PSD)

o (j)Agwisi@rcliifcnco(orelrirruatcr
spply: RwS)

rc - st+fdtj-, d?-{É trl
supcrtclc @t8ÊÊ

P5Pl = (%)
Sup€rlcrc cDltl'EÊ

hrieûd + pluiccfiæ
.stty-- EqocæcpitlioqilurË

DUR,ABILITE

o C-mscndiæct
ofiimisaimè.
I'coplddcs /
!ËSSd.TDÊS

. AûogÉstiooF5Æf,rE/

. (k)Ta.wdecdlcctc&larcùtæe(RR)

r (l)Rcdaranp rnitédcnlarefroû.gi<nbntcotr
Èac OI(.1

Mm ohl collcac pour lr cuPrgË
Mdffilô

Dr_rÉ r RcdaræællodcPorhcrygæ
Velcrr& h pttnio hrc

DrrÈ _ Rodsvæætlcdcpqrlrc=Trgæ
It YrIl -

INDICÀIEUBS
A MEST'R.E
MOINS
FREOUENTE

EOIIITE

o Cmsolidatimdcs
DénaSFoccG
\rdroagricoles

r Améliqticnde h
situUim dirncrfnirc

r (m) Cocffcicrr dc vrili<n (CV) de R at ù volr*
d'can dinigtim cte

o (n) Rfrio incrqurtlc nodt6é (MQF.) rrffortés à :

- R ou WbSc qr tf,r airc indicûr

- Vohur d'can d'inigtiæ ar ëtits

^, Ecûf b?c
LYT-

MOIAæ

frd. d..vrlândGû 25 X dcôsrd<nllcldqlc
MIQR ' r,t"-

OBJECTIFSNOI\I.
ÀGRICOLES

o Amélioræimdc h
bslæmsciale

r Lr.lrc ætËrc chômagp

o (o) Profit dc la puccllc irigÉc (P?l) pcu trc npcrfcie
d'l ba (PI - poônim inigu&)

. G) Veleur & la poônim hle an dc pa hrqior
dÊ Ea/ail (Vfth Gr VhJt)

VrfsèLhotsoÈc ' ùt;rr

\rphl -@(RcrA ,r.F.t )
lGtdhbrè1nd

vr.r -@(Fcr^,r-Ft)
llell rl lr tanÔTr'J



Tableau 4 : Indicateurs clés de Performance et Paramètres Fondamentaur

OBJECTIFS

.I

r
.20

I
EXPR,ESSIONS

PRODUCflON TT
PRODUCTTVTIE

r Séqnité alitnenlzire

r Valqis*imdcs
ménagrrnr+s \droagriælcs

r Augræntatim de h
Foô.gioo

PROFITANILITE

o Valaisæimdcs
méEgeNncffi bdroagricoles

o AdlirtimtËv\Ênus

r IndæimdÊanlhrrËs
viwiàcsqrdcoilturcs de
rcûte

UTTI,ISATION DES
R.ESSOURCES

r Consolidæim dcs
dnaçmcds \ùroagriooles

DI'RABILITE

o C,mscnrûiæao6imistim
dÊ l'Gtndd dcs ressourccs

o Rcofsffidêhcryacité
d'anoge*irnp5m

EOUITE

o C.orsolidtimdcs
ûtéoagrmcG b5droagriælcs

. Arnéliqûiodehsitu*im
aliæmirc

OBJECTIFS NON.
AGRICOLES

o Améliordim dc labal"Ec
ownrcrciale

r LûtccodclecùôoragE

R=,I+ (kslb) *n=il+ 1kg/m3)

vPbse -ffi,r"ro ,r,

vPbsr = =..-._J:l-ùrp.r'lcrc.*.El- (FCFA / he)

\IPbË -ffi tr"r^ r-t,

vPbvu=#(FCFA 1.3)

''*^t, =!3i# (FCFe /m3)

\rPnsr ==*ffi*- (FCFA/m3)

'' "=%{g (FCFA/n3)
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.'=Ël (%)

psD =l[l:l (.,6) Rws = Jto]{z] + ptuic ctæ
r? | Eraotræspirai@ Éltrct'l

nn - [g]
MffiffiIdû

*l*-# Rr/pn-Fftl=f-T

cv= ?Tntt"Ë
Mojf(orc

vDb-h -. [r:l .
lNoobr loul d .bollrc] itm d. rrydl l

VPUr -, [t:]'[tlJ
lll.-bÊbold '|b@Ê.- ixrrètrnil 1
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Pera;ba tondonuuux pdrrihæ

lU Ie qumif dc eqæ orlturc poôriæ f cl-t-grE ;

[2] Ir srpsrficic crù16éc ;

t3]hspfcie É@ltéÊ;

[4] lcs hurerrs d'canjonalières fu lerctenrr ôrbcrdp

lfl lcs balerns d'carjornatières ar dnrit d'un otrwage de am6le
cn tête du cæal Drimairc (ur lc nmùre d'hrrcs dc psnfnge ct lc
détitdÊù$Epryc);

t61 [,cs pnx a.orproôrcteunpordagrlc t1.e dcoiltuc,offertsg
I'OGSI a p lcs mcrçarfs ;

t4l,cs pixax protscus dcs pirriparnifas;

[t] lcs qudiû* dË cùqræ crrlffic r,-,ô.rs pr I'GSI ;

t9] læ rcdaræ ællccécs pr I'OGSI.

P am nèta lo nd a nvnls ux yc o ndaù6

[10] Iæ vohæ tæl d'can d'inigdim pélerd por la c.-f.g'F ;
qui peut &re atshwû mlaié si l'ffiSl ou l'agant d'awùemmt
dispose d'væ ætfu de alihrationps æmvtit les ledses
dr, [S];

[l U Iæ rolræ d'car godsé fu 18 retcûF ; qui peû âre elaië
pr I'OGSI ou l'agat d'arùaænt à Frtb des leauu du
[a]:

[12] Ia ralcrr dc la protUim bnlc ; qut W bE ofuen* pr Ie

@utt fllxt6l;

ll3l IÆs cbugÊs de poûsio ; qui ænt estinéet q ûiliwû les
qtzozrtités d'irnants reæwtwùées qa'on mâiplie p les
données du p] funs ute pranlère esthtaion on nc tient ps
oompte ici du coûr de Ia rmin d'æuve

12l-l13



I
I
I
I

2r

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

Le tableau qui suit donne quelques valeurs des ICP obtenues sur les sites d'étude du PM-BF et
propose des valeurs de réËrence.

Tableau 5 Référence des indîcateurs clés de performance

No Indicrteurs Vdcurs obtcnues Référrnccs cEgrér{c!
I R (t/ha) 5

(oaddv)
5,5

2 PbIr(FCFA/m'/camp) 0,39
(Daddv

0r6
(Daddy)

3 \æbS{FCFMn/an) 426 000
(oaddv-maraich-)

500 000
(oaddv-maraictt")

4 VPbSa(FCFA/tralan) 684 630
(naddv-maraidr.)

t00 000
(paddv-maraich-)

5 VPbh(FCFA/m'/camp) 37 t0
6 IY?bVUGCFA/ m'/an) tt.l7 20
7 VPnSdFCFA/balan) 298200 350 000
8 VPnSdFCFA/ha/an) 479 240 560 000
9 VPnh FCTA/m'/camo) 25 50
l0 VPnVuGCFA/ m'/an) 7.il l5
ll rclRl (7o) 1ffi,7 vaiable

t2 PSD (%) variable variable
l3 RWS 2,9 (saison humide)

1.95 (saison sèchc)
2,3 (pûddy)

1.4 (maraichage)

l4 RR (%) t8 r00
l5 RVPb (%) 2.51 7.0
l6 RVPn 3.6 l0
t7 PPI 230 300
l8 \fPbJt (FCFA/h-i) r485 2 300
l9 tPnJt (CFCA/h-i) t040 1600

2.2.2.6 Les Indicateunr dc Dîagnostic @)

Alors que les indicatetrs clés de perfornrance sont associés aux objectift de niveau
zupérieur (objectG partiels élevés ou objectiÊ finals), les indicateurs de diagnostic (ID) sont
plutôt orientés vers I'appréciation des résuhats des activités élémentaires nrcnées par I'OGSI
(Figure 6). Ils sont donc phrs internes au systènrc. Ils se rapporteront ph$ atrx objectiÊ dits
spécifiques des activités

Lorsqu'un problème est décelé à I'aide des indicateurs clés de perfonnance, h
détermination des causes profondes, c'est-à-dire le diagnostic fera appelle arur indicateurs de
diagnostic.

Pour ce qui concerne les petits périmètres irrigués autour des barrages au Burkina Faso, on
trouvera dans la communication jointe sur la dérnarche les tables mettant en relation les fonctions,
les activités, les acteurs et les partenairss imFliqués ainsi que les indicateurs retenu*s.
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Après I'exposé des concepts et définitiom, h section qui va zuinre décrira Ia méthodologie daûs
son ensemble.
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1. TNTRODUCTLON

L'appréciation des perfonrumces d'un aménagement hydro-agricole est indispensable pour
savoir si les objectifs assignés à cet aménagement sont réalisés afin de pouvoir rémédier, à ternps,

aux éventuelles insutrsances. Cette appréciation portera aussi bien str I'Organisation Gérant le
Système Irrigué (OGSI) que sur le Système Irrigpé (SI) lui-même. Il est donc nécessaire que des

indicateurs soient définis pour mesurer les perfonnances du complexe OGSUSI. Mais cela n'est
possible que si l'on connaît les objectifs de I'OGSVSI ou s'il existent des valerus de référence par
rapport auxquelles le niveau de performance observé peut être jugé

Les objectifs visés par l'évaluation d'une OGSVSI peuvent être diftrents et imbriqués,
d'où la division, en trois phases évolutives, croissantes en cornplexité et en détails, de la
méthodologie (figure l) mise au point par le Projet Management de l'Irrigation au Burkina Faso
(PM-BF) poru l'évaltration des perfom.rances et de diagnostic des petits perimètres inigués
(PMI-BF, 1996) et qui fait I'objet de la présente communication.

* La première phase de cette méthodologie e* I'Evaluation des Pedonrutnces ou Ie Suivi.

L'évaluation des performances s'attache à apprécier dans quelle mesure les objectifs de

I'OGSI/SI et de ses partenaires sont atteints, à travers I'usage d'un groupe restreint d'indicateurs
appelés indicateurs clés de perfonrunce (ICP).

Le suivi proprement dit est une opération de collecte d'trn ensemble limité de données dont
le traitement permettrait de déceler et de corriger les anomalies de fonctionnement du système.
Dans la méthodologie d'évaluation des perforrnances et de diagnostic, les données proposées
comme minimum à suiwe se confondent avec les paramètres des indicateurs clés de perfonrunce.
Les résultats issus du traitement des données du zuivi ne seront donc autres que ces indicaterrs.
C'est là que réside la raison pour laquelle la première phase de la méthodologie est l'évaluation
des perfonrumces ou le suivi.

'| La deuxième phase est le Diagnostic Rapide. Elle consistera essentiellement en un
approfondissement de la réflexion sur les valeus obtenues des ICP et sera suivi de propositions de
solutions. Cette phase dépend donc de la précedente.

't La troisième phase de la méthodologie constitue le Diagnostic Avancé. Ce niveau
d'analyse est le plus avancé de la démarche. Il est destiné essentiellement à la recherche des
causes profondes des problèmes éventuellement détectés dans les phases précédentes.

La décision d'entreprendre un diagnostic rapide ou avancé peut être motMe par plusieurs
factews : complexité ou accuité du (des) problème(s) dignostiqués, moyens matériels et
financiers, disponibilité de temps, ...

Les sections qui vont suiwe donnent la description détaillée des étapes (contenues darrs les
phases) de la méthodologie. On notera que les chiftes entre crochets [...] renvoient aux étapes de
la méthodologie rapportées sur la Figue l.



Figure I : La méthodologie d'évaluation des performances et de diagnostic d'une OGSI/SI'2':'
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2. Les Trincipales Phases de la Méthodoloeie

2.1. L'Evaluation des Pedormances

2.1.1 . La Collecte dæ Donnéæ Disponiblæ d I'&oblissernenl dæ ICP

La première étape de la méthodologie consiste en la collecte des données et des
informations déjà existantes concernant le site d'étude []. Lors de cette collecte, on cherchera en
particulier à obtenir les paramètres des ICP.

Il faut noter qu'il existe deux catégories de paramètres relatifs aux ICP :

- paramètres relatifs atrx cibles ou objectifs du système. Ils serviront aux calculs des
valeurs cibles des ICP ;

- paramètrs relatift aux résultats des operations du système. Ils serviront atx calculs
des valetus réelles des ICP.

On veillera donc à faire cette distinction lors de la collecte des données. En outre,
I'ensemble des informations collectées peut comprendre des cartes, des photos aériennes, des
plans de documents et des diagnostics de projet, des rapports sur les ciises, des rapports de visite,
des supervisions et des études, des rapports annuels, des comptes d'exploitation, des informations
hydrologiques... Ces informations seront d'une grande utilité lors de I'analyse ou I'interprétation
de certaines anomalies constatées.

Les principales sources de ces informations ne sont autres que IOGSVSI et ses

partenaires importants, qui doivent donc être bien identifiés dès le départ.

La question qui se pose naturellement ensuite est de savoir si le calcul des ICP (cibles et
réels) est possible avec les données collectées [2J. Dans la négative, il faut mener trne série
d'études specifiques r4pides [3] pour déterminer les paramètres entrant dnns le calcul des ICP
reels t4]. La section 3 de cette communication donne des indications sur la manière dont ces
études sont menées dans la pratiçe)

Pour ce qui est des valeurs cibles ou de réference des ICP, on utiliserq si elles existent,
les valeurs que I'OGSVSI s'est fixées conrnrc objectifs à atteindre. lvfais si ce tfpe de données
n'existe pas, on pourra utiliser l'une des trois procédures suivantes pour déterminer les valetrs
cibles ou de réference des ICP :

. la première consiste à procéder à une comparaison entre diftrentes unités de
production (zones basses, zones hautes, tenes à difficultés d'irrigatioru etc.) au sein
d'un même projet, pour en déduire un niveau de réference de la performance ;

. la deuxième approche consiste à dégager une vision plus globale par la comparaison et
I'analyse de plusieurs perimètres irrigués pour en dégager un niveau de réference jugé
satisfaisant (au niveau de la région ou du pays,...) pour chaque indicateur défini ;
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' la troisième procédure, qui demande à être utilisée avec beaucoup de prudence, est

d'employer un niveau de perfonnance obtenu dans les stations de recherche, ou
présenté dans la litteratrne comme optimal pour I'indicateur concerné. Mais les
conditions d'obtention_de ces performances doivent rester proches de ce qu'on peut
objoctivemenf oÛtisnrdans fe mffieû r6st ds tenam. A dgftur; rrre 6lns perfrrnxance ds
réference serait inéalisable.

Après la détermination de tous les paramètres des ICP à I'aide des procédures citées, on
effectue les calculs des ICF réels et cibles et l'étape suivante coruistera à confronter ces detrx
séries de valeurs. ':

2.1.2. Confrontation des ICp réek d dæ ICp cibles

La confrontation des ICP réels et des ICP cibles [8J va permettre de dégager un éventuel
écart de performance [9]. Ç'"tt une étape qui denrandl d. franche discussion en équipe
pluridisciplinaire tA]. Par équipe pluridisplinaire-est sous-entendu un groupe d'étude comprenaût,
si possible, plusieurs conapétences intervenant dans le mondr r*J : hydraulicien, 4gronome,
sociologue, agroéconomiste etc. Chacune des compétences pourra donner son opinion ,L l'érurt
de perfonnance;, selon sa sensibilité. On évitera ainsi des sources de biais dans f6 uppreriutions.

Si l'écart de perfonrumce est jugé acceptable, I'on procédéra uniquement à une restitution
relativement linrpte- devant les prioJipu* astelrs du système (en particulier I,OGSI et,
éventuellement, les structures compétenies de I'Etat). On dii que la prrfor**re du système est-bonne, et l'étude se termine.

Par contrg, si les discussions sur I'ecart de perfornnnce révèlent qu'il n'est pas acceptable,
on dewa proceder à un diaenlsti'c Glus ou moins àpprofondi) en vue de corriger les anomalies.

2.1.3. Le Sutvi

Il est de première importanc-g, en-plus des valeus ponctuelles des indicateurs, de prendre
çn compte leurs tendances temporelles. C'est là essentielèment I'objet du suivi.
' 

Le suivi 
"T 

* processus continu de collecte et de traitement de l,information ; il est
{:{i"g à adapter les activités aux ciiconstances et à corriger er*tu*U.**nt les anomalies ou
dérives constatées dans le fonctionnement du système. C'est une activité essentiellement interne au
système.

Les questions générales du suivi sont :

o Les ressources (moyens de travail, intrants) ont-elles été fournies et mises en oeuvre
conformément aux prévisions ? (suivi de la gestion).

o Les résultats obtenus correspondent-ils au niveau désiré des objectifs fixés ? (suivi des
perforrnances).
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o Le niveau de connaissance du milieu et de son environnement est-il suffisant ? (zuivi de

la conjoncture : variables du milieu et autres facteurs externes influençant la réalisation

de I'action).

a - La Procédure

Elle consiste à faire en sorte que le suivi soit :

. ciblë : c'est à dire définir clairement au début de I'action les informations à collecter et

les indicateurs à meswer (ce qui suppose rigueur et précision dans l'énoncé des

objectifs et des rézultats à atteindre).

. concerté : c'est à dire réalisé avec la participation de totrs les partenaires de I'action

(bénéficiaires, organismes locaux d'apput, projets).

. opérationnel: un suivi exige du temps et de I'argent. Il ne doit pas être trop lourd. Le

nombre d'indicatelrs doit être limité et utile. (Des grands projets mettent souvent en

place une cellule de suivi-évaluation qui trarraille comme un service autonome

indépendant des autres départements du projet ; ce qui est difficilement envisageable

pour des actions de développement à la base, cil trop onérerx).

La mise au point d'ICP simples et fiables permettra de suiwe de façon simplifiée le

fonctionnement des perimètres irrigués.

b - Le Système de Collecte et de Traitement de I'Information

Le système de collecte de I'information à mettre en place est I'ensemble des outils qui
permettront de collecter les informations relatives aux paramètres des ICP.

Ce sont, notamment :

o Paramdræ fondamentaux prinuiræ

- la quantité produite de chaque culture par campagte ;

- la superficie emblavée ;

- la superficie récoltée ;

- les hauteurs d'eau journatières dans la retenue du barrage ;

- les hautetrs d'eau journalières au droit d'un ouwage de contrôle en tête de canal (ou

le nombre d'heures de pompage et le débit de chaque pompe) ;
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- les prix aux producteus de cbaque spéculation ;

- les prix d'achat par les paysans des principau intrants ;

- les quantités vendues de chaque spéculation par I'OGSI ;

- les redevances collectées par I'OGSI ;

o Paramànræfondanæntauxsecondairq

- le volume d'eau stocké danq la retenue ;

- la valeur de Ia production bnrte

- les charges de production.

Toutes ces inforrnations doivent être norinalement disponibles au moins au niveau deI'OGSI' Si I'on Peut en disposer auprès d'un échantillon représentatif d'exploitants, c,est encore
mierur.

Pou le calcul pratique ou des éfudes concernant la collecte de
rapportera aux EES qui décrivent les ICp.

ces paramètres, on se
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2.2, Le Diagnostic Rapide

2.2-1. Læ Hypothbæ sur Iæ causæ de lrEcart de performance

Lorsque l'ésart de perfonnance tt't{ pas acceptable, c'est qu'il extste des problèmes. par
problème il faut entendre ( la difficulté qrr'il âut résorrar" pour atteindre un objectif >.

' La classification des problèmes par ordre de priorité appelle à l'introduction de critères.Les décisions èoncernant les critères à utiliser-pewent ètre politiqu.r, reflètant plutôt les objectifsdu gouvernement, d'un donateur ou d'un buiilr* de fonds (Diemer et Huibers, lggl). Mais ladéftrition de la notion de perfonnance adoptée ici impose la prise en co*pte des objectifs et deIOGSI et de ses partenaires (dont I'Etat). ' -

Un faible niveau de.production peut être un problème prittritaire, car I'OGSI et sespartenaires sont presque tous intéressés par I'amélioration de la proâuction. Si tel est le cas, toutes
le.s activités qui devaient contribuer à atteindre I'objectif partiel seront aorilhË;Ëdans lediagnostic.

Le rrc;3Ième posé peut être plus ou moins complexe, selon le niveau auquel on s€ trouveplacé dans le diagramme des objectift. Il s'agira p* .*r*pie de la faiblesse du rendement. orplusieurs facteuls (c'cst-à-dire u âeanuance dans pl*i.*r activites) peuvent e4pliquer la faiblesse
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des rendements : Ia paurneté des sols en éléments nutritifs, une mauvaise association de cultues,
la présence d'une phytopathologie, etc.

Mais ce ne sent là que des hypothèses, des explications anticipées sur les raisons les plus
platrsibles du problème. Ces hlpothèses doivent être affnées dans une discussion en equipe
pluridisciplinaire [A], mais aussi par une recherche rapide de terrain ï12).

2.2.2. La Rechsche Rapide de Tenain

Cette recherche visera à consolider ou infirmer les explications anticipées fournies aux
problèmes, pil la rencontre des principaur actetrs et partenaires et une visite d'étude de tenain. Il
s'agit par définition d'une opération relativement rapide. Des précautions sont donc à prendre si
I'on veut éviter un certain nombre d'erreurs (Cttambers et al., 1986). Ces précautions sont listées
dans le tTableau l.

Pour mener des entrewes efficaces, on pouïa utiliser une des techniques zuivantes :

L'utilisation d'infonnateurs-clés. Ceux-ci peuvent être choisis pou, leur savoir spécialise :

irrigants (aval, milieu et amont du réseau) ; femmes, personnel de projets ou d'autres partenaires
présents su le site.

La conduite des interviews de petits groupes. Pour tirer profit du savoir spécialise d'un
groupe et de sa disponibilité, et pour valider I'information : discuter avec les exploitants, les
femmes, le personnel d'irrigation en petits groupes. Mener les interviews avec une liste de
contrôle, Pow s'assurer que les points importants ne seront pas oubliés.

On dewa permettre une discussion ouverte en évitant, à ce stade, un questionnaire forrrel.
Bien entendu, toutes les opératioru consignées dans ce tableau ne sont pas forcement à effectuer.
L'importance d'une opération dépend des rapports qu'elle a avec les hlpothèses invoquées.

I
I
I
I
I
I
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Tableau I : Les précautions à prendre pour une recherche rapide de tenain fficace

Sources de biais Ce qu'il est judicieux de faire

Visiter seulement les biefs amont et
voyager sur les pistes en voiture

Aller en aval et quitter les pistes, marcher
à travers champs

Examiner seulement le système
dtapprovisionnement en eau

Regarder le système de drainage

Visiter seulement durant les heures de
travail et en plein jour

Aller avant et après les hetres de travail,
et la nuit si possible

Faire une seule visite ou limiter les visites
à la même période de la saison

S'informer sur la situation à d'autres
moments, et en d'autres saisons

Observer seulement les travaux physiques
tels que les travaux en amont, les canaux,
les régulateuns et les Yannes

Enquêter sur les procedures - distributiorU
communications - rencontrer les gens

Visiter seulement les proiets spéciaux et
Ies essais de démonstration

Visiter les exploitants plus bas sur le
même canal, qui peuvent avoir moins
d'eau à cause de lessai ou du projet

Rencontrer uniquement ltélite du site : Ie
personnel technique, les hommôs, les
exploitants privilégiés, læ gens influents,
les chefs coutumi€n$' ...

Faire un effort pour rencontrer des
exploitants plus pauwes, des femrnes, ...

:_

Blâmer les exploitants pour la mauvaise
,uiifiiation du système

Découwir pourquoi les exploitants font
ce qu'ils font

Se contenter de dirc tux gens ce :qùtils

devraient faire
Ecouter les geru et apprendre d'eux

Visiter les gens napidement Passer plus de temps et être patient avec
les gens

Tout comme les hypothèses, les résultats de ces investigations dewont être discutés en
équipe pluridisciplinaire, pour juger d'abord de I'opportunité ou non de faire rur Diagnostic
Avancé [3].

I
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Dans I'affirmative, on procèdera à un
un Diagnostic Avancé [14, etc.]. Et Dans
compétence, résultats du Diagnostic Rapide
Recomnrandatioru et Discussion [18, l9].

approfondissement des recherches en entreprenant
la négative (manque de nrcyens, de temps, de
satisfaisants, ...), on passe directement à l'étape
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2.2.3. Læ Reconmandaions d leun Dîscttsslons

Il s'agit d'une ptrase qui mérite une attention particulière. Les recommandations dewaient
aller au-delà de simples déclarations d'intentions. Elles ont bien peu de chances d'aboutir si elles ne
sont pas justifiées et argumentées.

Par ailleurs, on doit distinguer clairement les recommandations [ 8] proprement dites des
conditions et des moyens de leurs mise en oeuwe tl9l.

Par exernple, oD pounait formuler la, reconunndation suivante : (( il frut achever
convenablement les travatx des canatx tertiaires en terre et le planage des parcelles >. ldais
s'arrêter à ce niveau de formulation ne suffit pas. Il faut argumenter.

Les points suivants pounaient alors retenir l'attention :

quel coût vont entraîner la réfection des canarD( tertiaires et le planage des
parcelles ?

si les canaux ne sont pas refaits, quelle conséquence leu géométrie ou topographie
défaillante pourrait avoir sur la gestion de I'eau, la productiorq les revenus,... ?

quels gains potentiels (comparés aur coûts de mise en oeuwe) peut-on attendre de
I'application de la recommandation ?

Les tecommandations justifiées et argumentées ont plus de chance d'être acceptées par
IOGSI et ses partenaires lors de la restitution/débats fB]. On pourrait produire un rapport
autonome sur la base de ces recomnnndations argumentées.

Un 'consensus dewait être possible à la suite de cette discussion. Si tel est le cas, on
commencera dans un délai consensuel techniquement et économiquement acceptable, à la Mise
En Oeuwe des Recornmandations t20]. Dans le cas contraire, il f a peut-être lieu de revoir les
Ressotuces ou les Objectifs du Système [9], afin de juger de leur validité et de les ramener dans
des dimensions plus réalistes.

La Mise en Oeuwe des Recornmandations marque la fin du cycle de diagnostic (rapide ou
avancé). Mais on peut désirer faire à des intervalles plus ou moins rapprochéJ un suivi 1ZZ1 ae
I'évolution des performances de I'OGSVSI.
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2. 2. 1. La Restit utiott/Débats

Cette restitution devant les acteurs et partenaires de I'OGSI/SI dewait permettre :

- d'"xposer clairement les problèmes décélés et d'obtenir éventuellement wre
classification par niveau de priorité ou d'urgence ;

- d'e4pliquer les causes et les effets des problemes diagnostiqués ;

de présenter les recomrnandations argumentées ;

- de dégager la responsabilité de chaque acteur ou partenaire dans la mis€ en oeuvre des
actioru visant à résoudre les problèmes.

2.3. Le Diagnostic Avancé

2.3.1. La JustiJication du DiagnosticAvancé

Le Diagnostic Avancé se justifie lorsque les rézultats obtenus par le Diagnostic Rapide ont
été jugés insuffisants par l'équipe de recherche pour aboutir à des reoommandaiions argumentées.

Comme I'Evaluation des Performances, le Diagnostic Avancé utilise un ensemble
d'indicateurs dits indicateurs de diagnostic (ID). Les valeurs réelles calculées des ID pour un siteo
par comparaison aux valeurs de réËrence, perrnettront de cerner les difficultés du iystème. On
porura facilement établir un lien entre une insuffisance/effet déclaré par un ICP, et
I'insuffisance/cause déclarée par une mauvaise valeur d'un ID. Pour frciliter la recherche des
causes' les ID ont été regroupés dans les six grandes fonctions ou æ(es de recherche (Annexe) que
doit assumer une OGSVSI en rapport avec ses partenaires. Iæs rnanières de mener Ès opératiôns
de terrain sont décrites dans la section Etude et Enquête Spécifiques.

2.3.2- LtAnalyse dæ Hypotlthæ et te Choix dæ Axs de Recherche et dæ Indicateun de
Diagnostic (ID)

Le Diagnostic Avancé commence par le choix d'un ou de plwiegrs æ(es de recherche
[13]' par souci d'efficacité et d'optimisation des efforts qui seront déiloyés pour la détermination
des causes d'insuffisance de perfornance de I'OGSVSI.

Par exemple, si le problème mis en exergue était la faiblesse des rendements, les æces de
recherche concernés peuvent être Fl ,F2,et F5 (annexe). Dans les Etudes et Enquêter Sp"rifiqu6
(EES) à mener, or évaluerait, pil exemple, I'efficacité en matière de Contrôle des Ecàulemànts
dans les Canaux d'Iwigation, car une défaillance dans I'accomplissement de cette activité peut
influer sw le niveau du rendement. On entreprendrait alors aeJ pES rattachées à cette activité,
ayant déjà en rnle les mesures à effectuer et les paramètres et indicateurs à calculer. Il en serait de
même pour les activités concernées par le problème dans F2 et F5.
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2.3.3. Læ Etudæ 4 Enqu&æ Spéciliqa* /lxé6 sur 16 Indicateurs

Les Etudes et Enquêtes Spécifiques sont détaillées dans le chapitre 6. Elles couwent les
æ(es de recherche. La présentation adoptée, avec un numéro pour chaque étude, Êcilite
grandement la mise en pratique des études.

Les EES visent à apprécier cornnent fonctionnent les.infrastructures et comment sont
accomplies les différentes activités de IOGSUSI. Bien conduites, elles vont permettre de générer
les paramètres rentrant dans le calcul des ID [6]. Les valetus obtenues seront comparées arD(

réfrrences I I 7].

2.3.1. Analyse et Interprétatîon des Ecarts des ID par Rapport aux Réferencæ

L'étape Analyse et Interprétation des Ecarts demande une certaine coopération entre les
membres de l'équipe qui mène le diagnostic. Si les Axes de Recherches et les Etudes et Enquêtes
Spécifiques ont été choisis de manière rigoureuse, orientée vers le diagnostic de la problérnatique,
la phase Analyse et Interprétation des Données [ 7] ne posera pas de difficultés particulières.

Les réftrences des ID sont données, chaque fois que cela est possible dans les EES.
L'appréciation des valeurs réelles des ID par rapport aux références permetha de cerner les
causes profondes des écarts de perfonnance mis sa exergue au niveau des ICP.

Les résultats de ces réflexions vont permettre de rédiger des recommandations justifiees
destinées à I'OGSI et à ses partenaires.

Les étapes qui suivent, dans le Diagnostic Avancé, sont identiques aux sections 2.2.3 et
2.2.4.

3. Les Etudes et Enquêtes Spécifiques (EES)

3.1. Obseryations Générales

Avant d'entamer les Etudes et Enquêtes Specifiques (EES), il convient de préciser le sens
de certains termes et de donner des indications nécessaires à la compréhension du iravail à âire.

3.1.1. Læ Précautions

Il n'est pas recomnrandé de procéder à des enquêtes soutenues pendant les périodes
d'activités.intenses, pour éviter d'importuner les exploit*tr. Cependant, des observations de
terrain, des enquêtes rapides, des prises de contact sont envisageables pendant ces périodes.
Certaines informations peuvent même être plus difficiles à obtenir en dehors de ces périodes
(tTableau l).
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Au cas où le besoin d'un traducteur est nécessaire, il est conseillé de recruter un traducteur
parlant la langue de la localité mais n'étant pas issu du milieu. Ceci pour éviter d'avoir son avis
comme réponse à toutes les questions qui seront posées.

3.1.2. Les Disposîtions Pratiques

Le temps estimé dans chaque EES correqpond à Ia durée réelle du travail (enquête eVou
étude). Il ne prend pas en compte le temps de préparation de la mission ni celui du retour.

Les temps estimés ne sont pas sommables ; ils sont indépendants d\rne EES à I'autre. En
outre, il est nécessaire de préciser la fréquence avec laquelle les diftrents paramètres doivent être
mestrrés

Les critères d'échantillonnage varient d'un travail à I'autre, mais les compétences se
concertent pour intervenir sur le même échantillon même si pour chaque æ<e de recherche la
proportion diftre
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3,2,Ls Conduite des Etudes et Enquêtes Spéciliques

Le format des EES est homogène et basé sur le modèle zuivant :

No Etude

Indicateur:

o Expression algébrique (Indicateur
en majuscule et minuscules,
paramètres en minuscules)

aoW

Movens de mise en oeuvre :

o Les moyens sp'écifiques
a

Fréouence des mesures :

TITRE ( nom de I'indicateur)

Enoncé de I'indicateu (en attirant I'attention sur son
expression dans la colonne de gauche).

Indication des activités (en rapportant également le
groupe fonctionnel dont dépend I'activité : F2-1.I"6,

par exemple, veut dire fonction F2 activité no6) dont
I'indicatetu permet d'apprécier le résultat.

Explication de la manière concrète dont les
paramètres de I'indicateur seront déterminés. On attire
I'attention sur les moyens de mise en oeuwe.

Explication de la manière dont I'indicateur (valeu
bonne ou mauvaise) permet, pour chaque activité
(citée au 2" point ci-dessus), d'apprécier :

- le degré de réalisation des objectift et I'efficience
d'utilisation des ressources ;

- I'efficience de gestion des acteurs et partenaires
en cbarge de I'activité concernée.

Explication de la façon dont une mauvaise valeur de
I'indicateur expliquerait une défaillance au niveau de
la performance d'un périmètre.
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ICP

EES l.I"l2
ICP

Irdheteu r

t Fornmle :

Ic=grloo (%)

.re : s4erficie amuelle
emblavee (ba) ;

sa = slryerficie ménagé{ba).

t Valer:rs de Éfërenc€ :

IC > 150 (mo)'en à éleré)
IC < 150 (frible)

Movens srÉrifiques

Fréouence des mesures:

Torx les ans

INTENSTTE CULTURALE OC)

. L'indhaeln qui perffi d'âlahrer le taux d'occupation
des mb e$ IC. Son eryression (voir ci-contre) est l€
rapport €ffie l^ slperficie orrnrælle emblavee et la
srryerficb wÉrngée.

o L'indlateur IC renseigne sn le ré$ltat de I'activité :

- suh'i de la production et des sry€rficies emblavées (F2-
N?.

I.a, zuperficie a.tnuelle emblavee (se) : La zuperficie
annuelh rette à emblaver sera déterminee pendant le
repiquage et la sryerficie -annuelle emblavee pendant les
recohes. Elle represente la soûrrne des zuperficies
parcellaires récohées srn le périmètre.

o Pour ce qui est de la $rrficie aménagee (sa), il est
conseillé d'effectuer des me$rres de terrain pour les
confronter aux données des documents car il peut y
avoir une differeDce. Dans ce ca$ IC sera calculé avec la
zuperficie nefte aménagee.

o une valeur élévee de IC (cf valeurs de réference) laisse
entendre qu'il y a urc bonne occupation des terres.

. si par contre la valeu de IC est frible (cf valeurs de
réfrrence), cela laisse eutendre qu'il y a un problème
pour une occupation optimale des terres. Les raisons
seront à rechercher. L'indicateur 'superficie Affectée par
I'Engorgement', sAE (EES N" 35), pourrait donner
quelques precisions.

N.B. : [: recherche des infrmæims de oa indicatan petrt sc àire
ç6aç66itammeat aycc celles d'ioc.eterr ?erformance de la
Productim", PP (EES N?5). Lès nleurs de réfihence smt basées sur
IC moycnne obscrvee sn les pctits pdrimcres irrisrrés tudiés p{le
PMI-BF.

t4
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Er.role no2 _ fC?

EES N" 19

ICP

Indiceteur :

I Formule :

PbIr=$ Ger-tlvpl

pt = hoduction brute
totale du pfrÈtre (kg)

upi: Votuæ d'eau préryé
pour I'irrigation (m')

t Valeurs de referepce :

Movens spécifioues :

Frûruence des mesures :

Toutes les caryagnes

PR,ODUCTIOIT BRUTD PAR, ITNITE D'EAU
D'IRRTGATTO:I CONSOMMEE (PbIr)

. Ces fïndbæern qui v? perættne d'apFrecier lefficience
finilisæion de leau préleruÉr: pour lirrigatioa Egalerent
qpeté pùtrctivité de I'eau, PbIr nrcsune en kilogram
.h qudité de récohes oheuues pour c@ue mètre cube
d'eau dinigation prélevee dcs raenues.

o PbIr pax sa formrle ci-come renseigDe srn bs activites
zuirznes:

- Sui\i d€ la production et des sryerficies emblavees nr le
périmèhe (F2-N" 7)

- Suivi des pneleverents d'eau de la retenue pour Ïinigation

o Les paraætres de PbIr soil otÉenus, pour pt, àhavers à

travers EES 25 et, pour upi, à travers EES No42 ou EES
No 15.

o t,es fortes valeurs de Pbh (cf. valeurs de réference) sont
le sipe d\ffi bonne production des culrures sur k
périmètre, tand.is que les valeurs æs fribles de PbIr (cf.
valeurs de Éference) indQueron! soit de mauvaises
productiom soit de tres foru votumes d'eau prélevés
poru I'irrigation

l5
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4. SYNTHESE ET CONCLUSION

Par la mise au point de cette.méthodologie, le PMI-BF tente d'apporter une contribution
à I'amélioration des perfomances des petits périmètres irrigués au Burkina Faso. Il met ainsi à la
disposition des acteurs interessés par le fonctionnement et les résultats aménagements hydro-
agricoles, notamment les organisations paysannes, un outil permettant une gestion rationnelle de
ces aménagements.

Poru tenir compte des réalités de terraiq la mise en oeuwe pratique de la méthodologie a
été simplifiée : il suffit de suiwe - sur le diagramme de la Figrre l- I'ordre de numérotation des

boites selon les besoins. Dans une Evaluation des Performances, on exécute la sequence [] à [10]
puis 1231.

Lorsqu'on désire mener des Etudes et Enquête Spécifiques @ES) en rapport avec les
Indicateurs Clés de Perfonnance (ICP), on peut se reporter directement à la section 3 où I'on
trouvera une description détaillée de la manière dont les valeurs des ICP peuvent être établies.

Dans un SuiÉ on exécute également la séquence [] à [10] puis t22l.On recommencera en

[1] Iors d'une nouvelle activité de suivi.

Dans le cas d'un Diagnostic Rapide, on exécute la séquence des operations de [1] à ll2l,
puis de [8] à [23].

Pour un Diagnostic Avancé, on effectue la sequence des operatioræ de U] à 1231.

Quand I'Evaluation des Performances et le Diagnostic Rapide révèlent des problèmes
importants qu'il faut résoudre, on se reporte à la table A présentée en annexe. Selon les
hypothèses invoquées, on choisira dans cette table les fonctions à e:<aminer : c'est le choix des
æ(es de recherche. A chaque fonction sont rattachés un ensemble d'indicateurs de performance et
de diagnostic. L'opérateur en choisit un certain nombre en jugeant de letr relation avec le
problème à étudier. I[Après identification des études à mener, il se reportera à la section3.2 pour
prenire connaissance du déroulement pratique de ces études.

A la fin de chacune des phases, on dewa produire un rapport de travail.
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Table A : Fonctions, activitës, acteurs et partenaires, indicateurs et études

NOta ! dans les tablcaux qui suivcnt' on a adopté les tcrminologies suivantes :

organisation qui gère le qntèrne irig,ri(ocsD = cs,s.ir J'ïotiîirtution (cA) + Exploitants (dtânn iouant un rôle

important)
cA: cxploitants uniquernent rycmlres 

du cA (acccnt rq lo rcsponsabili!és administratives)

E:çloitans : ocploitants vus simplan*,-oÀ-" ao "g,J.Ëi*tt 
référence à une quelænquc rcsposabilité

administrative)
CRPÀ: Centrc Régional de Promotion Aero-pastryale'



GE STION AGRONOI"fIQIIE ACTIVITES N. ACTEI.JRS ET
PARTENAIRES

Ih[DICATEURS
ASSOCIES

Fonction F2

Approvisionnement cn
intrants Fa-NO I cr.PÂ cA CAI

Détermination du niveau
de production visé eo
début de camoanne

F2-No 2
OGSI, Etat (CRPA),
Projets

R

Fsmatim sur des
thèmes d'agricultrne
(labotn, planage, mise
en place de pépinières,
application d' engrais,
techniques dc séchage,
ac.)

F2-N" 3 CA Etat (CRPA),
Projas, ONGs

MP, TE

Forrration sur des
thèmes de conserration
des sols

F2-No 4 CA" Etat (CRPA),
Projets, ONCrs

MO

Recherche et production
semencières

F?.N" 5 Etat (INERA,, CRPA),
ocsl

FRS

Respect du calendrier
apricole

F2-No 6 OGSI TRP

Suivi de Ia production et
des superficies
einblavces

Fz-N" 7 OGSI, Etat (CRPA),
Projcti 

,

cv, PP, R Pbh, PbJt
\fPbse, \lPblr, \lPnh,
VPbJq RInv,
PbSa, PbSe, VPbar, IC,
De

Exécution dcs travau
agricoles sur la parcelle
(labour, planage,
pépinière, application
d'engrais, traitement
phvtæanitaire. etc.)

Fz-No 8 EE, RDA

Gcstion de I'irrigation à
la parcelle

F2-No 9 OGSI
',,,,'

RGP, RWS
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GESTION FINA}JCIERE ACTTWTES N" ACTEI.]RS ET
PARTENAIRES

INDICATEURS
ASSOCIES

Fonction F3

Mobilisation des
, f,êssorrroês financ,ièrcs
i internes : iérupération
&s redeiancÊs eau et
remboursement des
crédits canDa^ene

F3.NO I C,tEtaf Projets RR. RCC

Conunercial i sation des
Produits

F3-N'2 OGSL Opératcurs Eoo PC, RInv

Formation a infomration
sur la gestion financiàe
Tenue d'une comptabilité
conforme aux normes

Hl-N" 3 Etat, ONGs, Projcfs, CA Bilan, CEG



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

GESTION
ORGA}IISATIONNELLE ET
INSTMUTIO}.INELLE

ACTTVITES NO ACTEURS ET
PARTENAIRES

II{DICATEI,IRS
ASSOCIES

Fonction F4

Définitiqr ct Application
des prooédures dc misc
cn olace du CA

F4.N" I Etal ONGs, Projets, OGSI MCA

Participation arnc

rémions ct arD(

Assc,oblécs Généralcs

F4-N" 2 Exploitants PAG,If

Applicarion du
Rèelslnent Ltérieur

F4-No 3 CA D

Fmmation des membres
d€ !'OGSI

F4-No 4 CÀ Etat ONGs TA

CONTROLE DE L'IMPACT
SOCI,AL ET
ET{VIRO}.JNEMENTAL

ACTTVTTES N" ACTEURS ET
PARTETIAIRES

IhIDICAÏEI.'R,S
ASSOCIES

F'onction F5

Conuôlc dc la fertilité
des sols, F'-NO I Etat, Projas PrL cs

Evalution du profit de la
oarcelle inisuê

Fs-No 2 OGSI, Etat PPI

Intégration dc la fe,mure F5-No 3 OGSI, Etal Projas If
Cætrôlede lan4ppe
Ptuéatique,

F5-No 4 OGSI, Etat PN, SAE

Suivi dc laolwioméuie F5-N'5 CA" Etat (CRPA) RWS

GESTION STRATEGIQTJE ...ASITVTIES NO ACTEI.JRS ET
PARTENAIRES

II{DICAÏEI.JRS
ASSOCIES

Fonction F6 Orieotation srn lcs tlpes
de p'roduction à
entreorendre

F6-N" I Opérueur Eco., Etat, OGSI TR, PC, PPL VPbSc,
\lPbh, \lPnh, VPbJt,
RInv
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